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Nous définirons l'agronomie æmme "l'ewemble dæ lois - atsi bien cowuissancæ
tWanquæ qae Êgles d'aaîon - régi:sant ta conùtite dæ ctanps cuhiv:æ. cottsidérée comme
discipline scientifuae, elle éadie læ problèmæ posés par cette conduite a cherclæ à prdaîrc læ
9rysryes nécæsaùes pour les râoudrc'. (INRA, r993a). L'agronome se donne einsi 1s1
double objectif, oonforme au caractère finalisé de sa discipline : t'rme part, augmenter les
ænnaissances sur les relrrtions €ntre peuplem€nt cultivé, milieu et tectrniq""s culturaies ; d'autre
part, agr au niveau de la pratique agrioole (Sebilloue, lg74r. C.E faisaût, 

-son 
domaine d'étude et

d'intervention, partant du champ orltivé, englobe égalem€rf les modalités de gestion teclnique
c,hoisies par les agriculteurs. Cete composanæ rapproclre la discipline agronomique des sciences
de gestion, definies comme I'analyse M "ptocerx;us cognitifs de conception par tæquels sont
élaborés dæ $ruégies d'aaîans organisationnetlcs posibtes" (Le Moigne, 1990a).

Pour analyser le fonctionnement du peuplernent cultivé et les mécanismes d'élaboration du
r€tdement, Porær un diagnostic sur les facrteurs et oonditions influençant la production à la paroelle,
et orientÊr les choix de l'4griorlæur, l'agronome s'est doté de "æncepæ a néttudes tie"Wr
et opémtoires" (Sebillotæ, 19f37a). L'rcæ, technique est replaé dans le cadre prus targè à'rrIr
itinérair€ tecbnique, "contbinaison logique et ordonnée des tecluiqres cularatcs àpplitluæs a urc
culue pour contrâler le nilieu en we d'utæ ptodttction itomée, (Sebillotæ, lg74,-ly7Sl. C_a
itinérafu€s tecùniques s'inscrivent eux-mêmes dâns rm système decultur€, ,ercemble dæ rnodafte
æchnQuæ misq en (Eawe sr dæ parcella tnitéæ de na nièrc fulenteuz. cha4ue systènæ de
calwe se dëfinit par (ù la nnne dq cultars et lear ordrc de srccession, tiil tæ itUeraires
tecluiquæ appliquéæ à ces diffircntæ culfrttæ, æ qui inclut te clnix des wriétés pow Iæ addtts
tetewtes " (Sebillote, 1990a).

Ces conoepæ sont utiles à I'agrcnome pour se oorufinrire une repr€sentation du réel, porær
tm jugement et proposer des modifications sur la conduiæ d'un système de culturc à ta paroelle
(Meynard, 1985, 1988). Ils ne sont pas suffisants pour comprendre les proédures de choix des
agriculteus, et les aider dans leurs décisions autrrement que par urr transfert ,'desændant'
d'innovations conçues en milieu æntrrôlé. Faire de I'agricrrlæur èt de ses processus de gestion
technique, rm objet d'étude, implique un élargissement des concepts et méthodes de l,4gronome,
et tout d'abord la nécessité d'un drangement d'êchdle d'obsernation, car ',le niveau i,ù se pose

ry lpbPr* l'6! pas toaiours, de loin s'en faut, cebi où ce prcblème pouna êtrc résoltt,
(Milleville, 1987). Ce co$tat fonde les nombreuses r€cherches portant Orpui, ,-" vingtaine
d'années sur le fonctionnement des exploiatiotrs agricoles, niveau où I'agriculteur décide de ses
choix techniques en foncdion de la peroeption qu'il a de ses oljectift, contraiaæs et atouts, et des
relations qu'il entrretient avec sm environnemenr (W,ln4; Sebillotæ, 1979 ; Capillon, 19gg).

Parallèlemelrt à cette analyse des erploiations, les agronomes vont port€r leur attention sur
les pratiques des agricult€ursr, dont ils cherclrent à décrire et comprendre la diversité (Milleville,
1985 ; Landais et Deffontaines, 1988). Cet exercioe explicatif se fonde sur (i) la consûrucfion de
tJpologies permetaff d'ordonner la diversié, à partir d'enquêtes directes auprès des agriculæurs
(Capitlonet Manictron, 1979 ; Capillon, 1985 ; Deffontaines er perir, 19g5 jJouve, fiAO) ou de

d'experb (Perrot et tandais, 1993) et (ii) I'anafyse des relations entre le
de I'exPloitation et la oonduite du charnp cultivé (Bonnefond et Caneill, 1981 ;

Capillon et Fleury, 1986; Capillon er Caneill, 1987; Barbier et Mouret, 1992). Ceeendant

t la distinction entre tccluriquc, "nêthùe (aryireue ou issue de la conaisnce scient:tque) coDtportant un ensenble
ordonnê d'opâmtions en vae d'aboair à an ceftairr rêellbt' d prt$uc, "nanièrc d'qgr?" proprc à t'agiculteur, constitue
un fordement de cet élargissement du chûnp d'étude de t'4groromie Oeissier, l9?9i.



I'homogâtéié des types d'exploitation, et leurs relations avec les pratiques culturales sont loin
d'êtrre stricb (Sebillotæ, 1990b ; Jamin, 1994r, et les typologies d'exploitations ou de pratiques
rePrésenênt plus des mélhodes d'analyse de la diversité Égionale et d'orientation de 1a rectrerctre
que des outils d'aide à la décision individuelle (Capilfon, 1993).

Pour mieux épondre à cet objectif, des recherches ont été récernment développees, sur les
bases suivantes: passer de I'analyse des pratiques à oelle des pnoorssus dêcisionnds des

ænsidéés comme les 'moteurs' des précédentes (Sebiuotæ et Soler, 1988, 1990 ;
Papy, D9a\, et privilégier une approche secûoridle de t'exploitation par rapport à I'approche
globale pÉvalant jusqu'ici (Marshall *a1.,19941. L'agronome "entren alors rtans I'exploitation
par sæ "noeuds de fonaiomenc;at", correspondant à des problèmes complexes auxquels les

doivent faire faoe (Girard 6 al., 7994'). Plusieurs thèmes, touchant à la gestion
courante de I'exploiation, sont éûrdiés sur ces bases : I'organisation du travail (papy et al., 1990),
la conduiæ des qdtures et la gestion de la sole (Aabry etal.,1992 ; Anfuy,1995), la gestion des
systèmes fourragers (Hubert et a/., 1993 ; Girard aal.,op.a.).

Développés en France, ces triavau( présent€nt pour point oorrrmun de s'intéresser à des
systèmes pilotés par un décidanr unique- S'il doit balayer une large gamme de décisions allant du
églage d'un outil au choix d'un investissement, l'4griculæur ftangis gère de façon autonome les
conflils éventuels dans I'allocation de ses ressouces en fonction des besoins. Cetæ position est
originale dens le monde de I'entreprise, où les processus de prise de décision impliquent en genéral
plusieurs acteurs, dans le cadre d'une divisioa plus ou moins marquée du travail. Elle explique sans
doute pourquoi I'univers agricole est demeué étranger aux recherclres menées par les
sciences de la gesion et de la décision sur les grandes enrreprises industrielles et de service
(Seiillotte, 1990b ; Papy, à paraître). Læs sitriations agriæles frangises se caractérisem également
par une faibte incertitrder sur le pas de temps annuel de la campagne agricole, ùien que
l'évolution de la Politique agricole ænrmune (PAC) perturbe aujourd'hui oette stabilité.

Dans des cas bien spécifiques, Î€ls que le maraîchaç, la oonduite de la culture néoessite
pourtant une maind'oeuvre abondaûte, dont la participation aux différentes tâches dependra des
objectifs du chef d'exploitation et des @nsigæs qu'il désire voir appliquer (Navarreæ, 1993).
L'organisation du travail demeure néanmoins tres hiérarchisée daûs de æls systèmes, et n'inærfèrc
Pas avec le fonctionnement d'autres orploitations. Or, dans certâines situations, des unités de
prnducûon me{tcnt €n oornmun leurs moyens de pnoduotion . Iæ matériel ea donne un exemple
de plus en plus frequent, à travers diverses formes d'association : C.oopérative d'utilisation du
matériel agricole (CUMA), entraide, ou matériel en copropriété. Ouft une rédrrction des charges
de mécanisation et l'aooès à moin&e ooût à de nouvelles technologies, les agricuheu$ rccherche[rt
par ce biais uae plus grânde flexibilitê dans I'emploi du temps et de lia maind'oeuvre (Carriæ,
1992). Mais en retour, il leur faut coordonner l'organisation du travail des exploitations associées,
en fonction de I'utilisation æmmune d'un ou plusieurs matériels. C.e problème est peu abordé d"ns
la littérature, le plus souvent sous I'angle des æmps et bilans de travail (Bouzrari, 1989;
Mendouga, 1991).

Les autres formules (oercles d'échange, entreprises de travaux agriooles) représentent un
achat de services pour l'agriculteur. Elles perturbent a priori peu son organisation du nzvail,
puisque le matériel est loué avec sa maind'oeuvre, et intervient à sa demande. Mais elles

t la distinction entre événement incertain et aleatoire se réfère à I'irnpossibilité d'associer une loi de probabilité à la
réalisation des premiers (McKenna, 1986).



augmentênt la dépendance de I'exploitation vis-à-vis de son environnement, que oe soit en terme
de daæ d'inærvention que de qualité du travail fourni (CIRTA, 1989). Cette solution se développe
pourtant dans tous les pays. Elle permet I'utilisation de la motorisation dans des égions où les
strucalres foncières sont réduites, l'Italie par exer4ple où le nombre d'entrepreneurs est le plus
élevé d'Europe (t antui, 1993) , mais également les pays en développement en Asie et Afrique, où
I'accès des paysans au tracteur passe par I'exisence d'un service de location parfois public mais
de plus en plus privé, parallèlement au développement de la petiæ motorisation individuelle (Pingêli
etal., t987 ; Akinola, 1987 ; Foppa Pedretti et Riva, 1994).

C.êtte relation entrc acteu$ auûour de I'utilisation commune de matériels complique
I'organisation du travail sur I'exploitarion. Elle demeure néanmoins limitê dans le æmps à une ou
plusieurs culturales, et met en pÉsence un nombre reduit d'individus : une viagaine
d'agriculæurs en moyenne par CUMA en France (FNCUMA, 1993), ou une relation directe entrre
un agriorlæur et ur entrepreneur. La æmplexité s'amplifie dès lors que les exploitations se

trouvent en étroiæ dependance du fait de tra gestion commune d'autrres moyens de prodrction, telle
que I'cau dans les systànes irriSuê. Ce phénomàe est particulièrement sensible sur les
aménagements hydre.agriæles en zone tropicale, où la multiplicité des unités de
production onjuguée au souci d'élargir I'acoès à firrigation impose de regrouper les paysans sur
rm même Éseau, de Aille très variable ; ds rlizaines, voire cenaines, de milliers d'lrcctares sur
cerains aménagements asiatiques (Shanan, 1992), à quelques dizaines d'hectares sur les perimètres
irrigués villageois (PM de la moyenne vallée du fleuve Sénégal (Sêck, 1991). Ces réseaux sont
organisés selon une structure hiérarcùisée de canaux adduc'teurs permettant de conduire l'eau d'un
poiat de captage aux paroelles individuelles, éventuellement complétés par une série de drains de
surfaoe. Des structur€s s@fiques de gestion y sont associées, où inærviennent selon différentes
fomrules, agricrlæurs et services Erblics (Kelly, 1983).

Une littérature abondante, à la mesure des enjeux socio-économiques représentés par
I'inigation en région tropicale, analyse les problèmes posés par la gestion de ces perimètnes. tæs
points de vue adop,tés sont le plus souveût hydraulique (concepioa des aménagements, recherche
d'une taille optimale), économique (æûts d'investissement et de fonctionnement, niveau
d'intensification, place de I'irrigation dans les sysêmes de producrion), ou socio-anthropologiquê
(épartition des rôles €ntre f Etat et les usage6, ænure foncière, gesion sociale de I'eau) (Barnett,
1984 ; Coward, 1985 ; Diemer et Huibers, 1991 ; Molle et Ruf, 1994, pour des analyses articulant
plusieurs approclres).

Pour I'aglonome, la gestion de I'eau est indissociable des sysêmes de cdture pratiquê. Des
décisios ollectives quant à la distribution des eaux d'irigation et l'évacuation des eaux de
dninaæ, dépendent non seulement la couverfite des besoins en eau totaux et ponctrels des plant€s,
mais également le calage des calendriers culturaux au æuni de I'année. Reciproquement les
pratiques de gestion de I'eau à la parcelle, combinées aur( autr€s inærventions crlurales, semis,
désheÉage, fertilisation et réoolte, aworLt in frre des conÉquences srr sa gestion globale et sot
coiit aux niveaux su$rieurs d'organisation du perimètre iaigué. Ccttc rêciprocité cnhe gestion
collective et individudle dc I'irrigation, variable sclon la nahrre dcs arnênagenents
hydrauliques, implique d'apprârender la oonduite des systànes de ctlture à des niveaux
dQnssant I'exploitation t ilonc a fortbri la parcelle. Il en va de même pour I'organisation du
travail car, par exemple, le démarrage de la campagne agricole n'est plus du ressort de l'exploitant
individuel mais de la ællectivité qui choisira la date d'ouverturc d'une vanne ou de mise en route
d'une station de pompage.



Ces cas' où futilisation d'une ressource est commune à un grand nombre d'exploitations
agricoles, nous ramàrent à des situations de gestion, oît "dæ panicipaæ sont réunis et doivent
accomplir, dans un tenps déærmhé, une action collectîve corrar*aru à un résulut sounis à an
iugenænt efrene" (Girin, 1990). Elles sont source d'interrogations nouvelles pour I'agronome.
Parallèlement aux problèmes de coordination des activités cuttu"ales dans le æmps et1'espaæ,
comment les différ€nts ac'teurs s'organisent-ils pour gércr collectivement et individriellement leurs
systèmes de culture ? Quelles sont les incidenoes des décisions prises sur la onduite des champs
cultivés et leurs performances agronomiques ?

Nous nous proposorc de traiter ces questions en parhnt d'une triple hlaothèse, pour l,une
initiale à la reclrerche, pour les deux autres apparues au oours de l,étude : - -

Une hypothèse initiale :

(i) la maîtrise de la conduite collective et individuelle d'un système de culture passe par la
constmction de Programmes prévisionnels évoluant avec le temps, et assimilables au concept de
modèle d'action (Sebillote et Soler, 1990).

Deux lgryothèses appantes en cours de recherche :

(ii) pour corntruire de tels programmes, les organisations doivent tenir cornpte de I'incertitude
généree par leurs membres et leur envirormement (Crozier et Friedberg, LgZi; Courbon , Lgg1r.
Celle-ci joue sur différentes composantes du système de crrlture, 

"t 
fonction des décisions prises

par les acteurs individuels.

(iii) pour coordonner cet ensemble de cornportements incertains, les organisations anticipent peu
mais développent des réponses spécifiques, dont I'efficacité est variibte et peut se mesurer à
travers leur incidence sur la conduite du système de culûre.

Cetûe recherclre a été menée sur la cas de la double cultue iniguée dans le delta du fleuve
Senégal. Cette sittration oombine la gestion collective de I'eau s* -Oes 

p"timètoes irrigués de
quelques centaines d'hectar€s, I'utilisation de trac'teurs et moissonneuses-Uatæuses appart€nant en

t"j"l* partil à des entrePreneurs de travaux agriæles, et le calage de deux ca-pagnes rizicoles
[a même année sur les mêmes parcelles. la gestion des point€s de travail de la réooiæ du péédent
à f installation du suivant, nous ramàre un problème d'organisation du travail, entendu comme "/e
cllaix d6 clantierc et de leur encluùrcrnent ou courc de ta campagrc agricole", chaque chantier
oorrespodam à uae æmbinaison de matériel et de maind'oeuvre qui définit le mode Aè rgafisatlon
d'me opération culturale (Papy et a1.,19901. La double culture est par ailleurs d'introduction
t€slt€ dans la égion, de même que la gestion directe des aménagements par les producteurs.
C-eux'ci se trouvent plaés dans une situation d'apprentissage, pratiquement initiée audb p.o*ssus
de rectprche.

Cetûe @mbinaison de la gestion collective de I'eau et du matériel agricole se rencontre dans
plusieurs égions d'Afrique et d'Asie, av€c une foræ imptication ae rgat æmme sur les
aménagemefis de la société d'expansion et de modernisation de la riziculture de yagoua (sEMRy)
au cameroun (Roupsard, 1983; Nyonse, 198?, ou dans des systèmes titcramar mettant en
relation agriorlæurs individuels, organisations paysannes et enûeprereurs agriætes. Le périmètr€
de Muda en Malaisie, et la plaine centrale en Thallande en donnent des exemples remarrquables par
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leur taille @uwant plus de 100.000 hectares avec des systèmes de double, voire de triple odture
(Jegatheesan, L987 ; de Koninck, 1991 ; Trebuil, 1991).

Nous pésentons, dans la première partie de oe mémoire, tra problématique, étudiée et la

méthodologie adoptê. Nos Ésdtab sont exposés dans la deuxième partie, selon une démonstration

en trois æÀps. Ils sont discutés dans la tnoisième partie, en les replagnt dans uncadre plus large

et en examinant leur validité. Nous dégageons pour finir, leur intérêt pour la recherclrc, et I'aide

à la décision des agriculæurs.

Iæ lecteur trouvera en annexes trois grands types d'inforrration : (i) des données quantifiées

détâillé€s, support des figures ou des démonstrations, qui lui Permettront de vérifier ærteines

affirmations et de nounir d'éventuelles analyses comparées, (ii) les oomPtes rendus des entretienri

collec'tifs et les éponses à une enquêæ individuelle d'opinions, rePr€s€fiant une partie des dir€s

recueillis aupês des agriculæurs, et (iii) des informations æmplémentaires sur le delta du fleuve

Senégat.



Dans cette première partie, nous commençons par exposer la façon dont notrc problématique

générâle se pose drns le delta du fleuve Senégal. A pafiir d'une présentation du milieu natrrel et
humain, no)rls id€ntifiors les différentes questions qui seront traitées en deuxième partie
(cfrapitre f). Puis nous décîivons notre caùe méthodologique d'analyse, les siæs éûrdiâs, le
dispositif d'enquête adopté et son évolution au cours du temps (drapitre 2)-



Chapitre 1.

Position du problème

Nous pésentons dans ce chapitre les grands traits du della du fleuve Sénégalr en relation

avec notre problématique: le milieu naturel, son artificialisation, les acteurs en pésence' les

techniques .ia*les, ei la double culture. Puis, à partir de quelques indicaæ-urs globalx mesués

sur les sites étudiés, nous soulevons les questions que pose aux agriculæurs la conduite collective

de ce système de culture sur un perimètre irrigué.

1.1. Le ontexte

L,e delta couvre 8.fi)0 km2, situé de part et d'autre du fleuve Sénégal, qui matérialise la

frontière entrc le Senégal et la Mauritanie (carte 1). Sa partie sénégalaise reprrésente environ

5.000 km2, æmpris 
"nÉ 

t6' et 16'30 de tatitude nord, 15'30 et 16'30 de longitude ouest. Elle

est limitée au nord et à l'ouest par le fleuve, et découpee par ses nombreux défluen1s- La majorité

des aménagements hydre.agriôbs se tnouve au nord de la route nationale SainÈLouis - Richard-

Toll, et autour du lac de Guiers (cafte 3).

1.1-1. Lc milieu ,raûtnl

Formé en milieu marin et lagunaire durant l'ère quarcrnaire, le delta est com@ de trois

grands orsembles geomorphologiques spatialemetrt imbriquâs : les clrvettes- argileuses de

àécanation, les levées fluvio-deltaiques limoneuses en bordure des préédenæs et des cours d'eau,

et les ærdons dunaires sableux situés à sa periphérie méridionale et le long de la mer Oricart'
1955 ; OMVS, 1980). Seules les premières nous intéressent ici, car elles @nstituent les zones où

ont été installés les perimètres irrigués étudiés-

1. 1.1.1. Les sols

[æs cuvettes sqrt formées d'une couclre ænstituée en moyenne de 55 % d'argile'

essentiellement de !a looliniæ, déposée sur du sable nouakchottien (figure I et annexes 1.1 et 1.2).

Sa profondeur varie en fonction di la topographie : de 0,3 à 1,0 mètre en bordure des cuvettes, à

1 à 2 mètres eû leur centre. Cæt horizon argileux est caractérisé une faible pemeabilité avec une

viæsse d'infiItration sous zubmersion comprise entr€ 0,5 et 1,1 curlh, et une instabilité structurale

élevée (Maymard et combesu, 1960 ; SEDAGRI , 1973 ;zÂntæ, lgur. cæs sols sont localement

désignés sous le æmre "tnllaldén . Outre ces carac'tères liés à leur pedogénèse hydrique' ils

p.eJ-oæot, de façon plus ou moins marrquée, une salinité marine ésiduelle ayad trois origines

iLoy"., fi8 ) , (i) f*silc, avec des dépots salins formés dans les anciennes zones lagunaires : (ii)

*d*tt", avec jusqu'en 1964 des apports éguliers d'eau saumâtre dans les cuvettes err

communication direcrte avec les æurs d'eau, du fait de la remontée d'une "langue saléen à l'étiage ;

(iii) actuelle, avec la pésence d'une nappe aquifère dont la profoodeur varie entre 0 et 2 mètres

selon les sites et la p*settce d'eau douce- en surface. Sa æmposition ionique est proche de I'eau

de mer avec laquelie elle est en relation, et sa salinité exoède 16 mS/crn au centre du delta

(oMvs/usArD, 1990).

r abégé drns la srit€ du t€xte sous I'appellatior 'le delt8'. De mêm€ nous désitnetonr Psr lc tetme "la vatlee" la régiott

s'Aen;ant le long du fleuve dc Saint-Ëris à B8ket, ct par "moyennc valléc' la partie comprisc cntte Datstrs Gt MarÛn'
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Carte 1

Localisation du delta du fleuve Sénégal

Carte 2

Distribution de la salinité de I'horizon de surface (0-50 cm) sur le pÉrimètre de pont-Gendarme
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figure I : Répartition des points représentatifs des textures des vertisols des cuvettes

source : SEDAGRI, lg73

à50cm

Cette pedogenèse a subi des modifications profondes depuis qu'en 1964 une digue de
æinfire a été édifiée sur la rive droite du fleuve, de Rosso à Saint-Iruis, pour emp€cher les
intnrsions d'eau marine dans le dela. Sur les perimètres irrigués, la salinité évolue en fonc-tion de
la gestion de l'eau sous culture, et de I'ascension capillaire à partir de la nappe entre deux
campagnes (annore 1.3). Des bilans salins montrent que I'irrigation, acoompagnée d'un
assainissement de surfaæ, permet un dessalement du profil sur 1,â) mètne, durable sur au moins
dix ans (I-oyer, op.ct. : Deckers û. al. , 19921 . [æs seuils atteints, inférieurs à I mS/cm, sont
compatibles avec le niveau de tolérance des variétés de riz cultivés localement (Dingkulm et a/. ,
1992). Iæs phâromàes de sodisation et d'alcalinisation, qui entraînent la baisse de la perméabilité,
I'augmenation du pH, et la dégradation de la structure des sols, n'ont pas été nettement observés,
contrairement à d'autres zones amenagées êlles que celles de I'Offioe du Niger au Mali (Raes et
Deckers, 1993 ; Bertrand et al., 79931.

Souligrons enfin que la salurc présente une hétérogenâté spatiale marquêe à I'intérieur
d'une cuvette. Elle est génêralement faible en son oenfie pour augrnenter à sa periphérie, mais varie
également par poches, ou par parælles oomme le montr€ la carte 2 (kye, 1972 ; Raes et Deckers,
op.ct.; bivim et al. , 1993). Cette hétérogenéité spatiale, dont on peut supposer la variabilité dans
le temps avec I'irrigation, seria un élêment à prendre en aompte dans les conditions d'inærvention
des matériels.

l0O crn
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I.1.1.2. Le climat

Læ climat du delta est soumis à I'influence variable des anticyclones des Açores au nord-
ouest, libyen au nord-est, et Sainte-Hélène au sud (OMVS, 1980). Le deptaæment des masses d'air
découpe I'armée €n trois grandes saisons, que nous caractérisercns à partir d€s données reoeillies
sur la station de Rosso en Mauritanie, distante de 8 à 33 kilomètres des sites étudiés (carte 3). læs
données, centralisées au niveau de I'AGRYMETH, ont été traitées sous le logiciel SARRA Morel,
192 ; Clopes q, al., 19931. On trouvera en annexe 2.1 les ésultats par variable sous forme de
ableaux et dê figures. Seules les données générales concenrant les facteurs climatiques seront
présentês ici ; leurs relations avec la conduite des sysêmes de ctlnrre sercnt étrdiées aux
paragraphes 1.1.4.1 et L.2.3.3.

Ia saison sêrtre froide (novcnrbre à février) comaît un égime d'alizés maritimes, de
secteur nord-ouest, qui lui confère un climat stable, humide et frais qualifié de sub-canarien. Cete
influence dimiaue avec l'éloignement de la mer. Elle se traduit par des temÉratur€s basses, variant
en moyenne @trr',2, et 26'C, avec cependant une anplitude journaliùe âevée, de 15 à æ'C
6gure 2) - Ces variations ærrespondent à des minima et maxima moyens de I'ordre respectivement
de 15'C et 35'C. L: variabilité intennnuelle, estimée à partir des temÉratures moyennes,
augm€nte à partir de janvier, avec des écarts de 6 à 8'C. L'humidité relative moyenne de I'air est
faible et stable, de l'ordre de 35 %, mais peut varier fortement en cours de journée êûtre æ et
70 % dtfaitde rosées nocturnes. L'êvapotranspiration potentielle GfP), calculée selon la fornrule
de Penmann, varie de 6 à7 mmlj. Quelques pluies d'intensité faible, inférieures à 10 rnm, sont
égulièrement enregistrées de décembre à février (figuc a).

Ia salson sàrhc chaude (mars àjuin) correspond à une modification du égime d'alize qui
devient chaud et sec en passant au nord - nord-est. Cette évolutior est aæntuée par I'apparition
i.égulière d'rm vent de sec.teur est, I'harmattân. L€s t€mÉratures s'élèvent progressivement de
mars à juin, où elles atteignent en moyenne 31'C, tout en nestânt relativement variables d'une
année sur I'autne. L'amplitude thernrique jounafière est au plus haut à cetæ période, ateignaût
20'C en mai, avec des maxima de I'ordre de 40'C et des minima enoore faibles (17 à 20'C) dus
à la brise marine soufflant périodiquement. L'humidité relative de I'air augm€nte progrcssivement
de mars (35 %', à jnr (55 Vol, avæ la remontê du front inter&opicat sépararf I'anticyclone de
Sainte-HélàF, chargé d'humidié, des masses d'air sec sept€ntrionales. tæs écarts quotidiens
d'humidité sont les plus élevés duraat ætæ saison (60 %). L'ËfP atæint également son mardmum

annuel en mai avec 9,5 mm/j, pour redescendre à 8 mîr/j en juinr.

L,a saison dcs pluies (iuillet à ocûobre) s'établit lorsque les masses d'air chargées d'humidité
venaût du sud précipit€nt au contact de I'air chaud situé plus au nord. tæs æmperatures sont élevées

mais stables durant cette période : 30'C en moyenne, des variations interannuelles de 3 à 4'C, et
une amplitude journaliùe de 10 à 15'C. L'humidité de I'air augmenæ & û % en moyeûF en
juillet à 75 Vo q septembre, avec des écars quotidiens de 40 à 50 %. L'ËIP diminue et se

stabilise à un palier de 7 nmlj. Comme il est fréquent en zone sahélienne, les pluies sotlt
globalement faibles et très irregulièr€s d'une année à I'autre (figwe 3). U e* oependant possible

de distinguer des séries interannuelles. Depuis 1950, on peut identifrer un épisode 'humide' de

1950 à 1969, où la moyenne des prêcipiatons annuelles atteint 3M mm, et rm épisode 'sec' de

L970 à l99l où celle-ci chuæ à 194 mm.

t d'awil à odohe les coefficiena ûilisés par Morcl (1992) donnent des valeurs nctlcnrcnt plus faibles çe ccux dc
Doorcnboos et Pruitt (197l), utilirÉs por Raes ct Sy (1992) auxquels nous nous Élérons ici câr lêurs câlculs corrspotd€nt
à notre Ériode d'ob6ervâlion.
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figure 2 : Températrrres moyennes, minima et mæcima par quinzaine (station de Rosso-Mauritanie)
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figure3: Evolutiondes précipitations annuelles de 1950 à 1991 (station de Rosso-Mauritanie)
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figure 4 : Distribution des prêcipitations moyennes par quinzaine (station de Rosso-Mauriunie)
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Cette évolution se manifeste comme suit

n'apparaissent de façon significative qu'à partir

precipitations beaucoup plus faibles du 15 août au

iaiblé ; (iiil un arrêt plus précoce des pluies, dès

De ces conditions pedoclimatiques, nous pouvons déduire que I'irrigation est nécessaire pour

couvrir le déficit entre la demande évaporative àt la pluviométrie. La nziculture est la spéculation

la mieux adaptée à la salini tê gênêralisée des sols du detta, par sa tolérance à des concentrations

relativement élevées de sel, ét à la submersion nécessaire au dessalement des sols' Elle est

préférentiellernent pratiquée sur les sols lourds des cuvettes pour limiter les consommations en eau'

Cette ,,vocation,, rizicole du delta se traduit dans les faits par des surfaces en maraîchage et tomate

marginales (figure 5) , alors que 65 vo de la production totale de paddt' de la vallée provient de

cette région.

figure 5 : Evolution des superficies cultivées dans le delta par spéculation (1985-1992)

l.l.Z. L,artificialîsation du milieu : amënagements et mise en valeur

L,agriarlture irriguée avec une maîtrise même partielle de I'eau, n'existe pas

traditionnellement dans la vallée du fleuve Sénégal. Les populations utilisaient I'alternance d'une

onde de cnre de juillet à début octobre avec une periode de décrue de decembre à juin pour mettre

en place des cultures de dêcrue dans les cuvettes (Rochette , Lg74 ; Albergel et al' ,'l'993 ; Boutillier

etal.,1962). Dans le delta, les conditions specifiques du milieu naturel donnèrent naissance à trois

systèmes de production ethniquement différenciés : le système maure. basé sur le commerce et

l,élevage, le système peul associant l'élevage et quelques'cultures pluviales en saison des pluies'

le système woiof basé sur la pêche, les culùres de décrue et parfois les cultures pluviales selon la

proximité de terrains sableù (Jamin et Tourrand, 1986)- ces systèmes traditionnels, encore

présents dans les armées cinquante, ont été profondément modifiés par le développement des

aménagements hydrauliques, et leurs traces ott p*tiquement disparu aujourd'hui'

, nous avons jugé que la précision donnée par un découpage de I'année en quinzaines était suffisante pour notre analyse'

2 le terme ,,paddy,, désigne le grain de riz avant décorticage, tel qu'il se présente sur la panicule'

: (i) une arrivée plus tardive des pluies, qui

de la deuxième quinzaine de juillett ; (ii) des

15 septembre dues à un nombre de pluies plus

fin septembre (figure 4) -
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figure 7 : Evolution des superficies aménagées par type de perimètre (1985-tg9Z)
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* ces perimètres correspondent à un concept æsté par la SAED dans les années quatre-vingt, notamment à Ndombo-Thiago(Bulteau et Bélières ' 1992) et dans la moyenne vallée (Diemer et Huibers, l99l). Il s'agit àe perirnètres avec aménagement
tertiaire, en gestion paysanne, de petite taille (50 à 100 hectares), irrigués par des group"i moto-pompes. Ce concept est doncintermédiaire entre les grands périmètres avec aménagement tertiaire gé.é, pu, u seÈo et les perimètres privés et villageois
à I'aménagement beaucoup plus sommaire.

figure 6 : Représentation schématique d'un perimètre avec aménagement tertiaire

canal principal et secondaire

irrigateur tertiaire

drain principal et secondaire

draur tertiaire

I granù; perimèues SAIrI)
Elperimèlres inlermédiaires SAED*
Ipérimètrcs prir'és et villageois

sourore : SAEI)/CSE

maille hydraulique ++ GIE

parcelle <-+ paysan

station de pompage <+ Union des GIE

-

-

1.000 ha

18



- 1%7 - 1972 : la premiète plnse d'aménagemenr

FnLg+zestinstâlléunpremiercasierrizicolepêsdeRiclrard-Toll,aprèsdenombreux
échecs depuis 1817, liés tant aux difficultés d'aménagement des cuvettes, aux remontées de la

f*g"" rJC", qt;au'peu d'enttrousiasme aes popdaqgry locales por'u t-nProj-t5^$: la puissance

*iiliJ" tn'"tiry , tàzt ; *tirlle, ts22; B"i'ti, 1985)' De 1947 à 1953' 6'000 hecares sont

amenagés, et confiés à p"rti, J; ib60 à une sfficrute privee, la société de développement riziæIe

du senégal (SDRS), 
".,* 

po* oti"",ir d'augmen-ter.la couverture des besoins en riz du pa]ts face

aux diffrc'ltés ctoissantes a'impoâtio" au i, a'tao"ntt" (Seck, 1991)' b-riziculture pratiquée

est entièremeût mécaniseÊ, ;fiq;;tP$" de la rizicult'e camarguaise ou américaine de

l'éooque (Papy, 1951). Et rs7i, i";;i'tt, ôrtement déficiaire' esttransformé eû oomplexe suctier

p.i f" Co.prgni" sucri&e du SâréeÊt (CSS)'

Les prcnries p€rimètrcs m milieu Paysan sont mis m pl'ace q 1957 ' par la Mission

d,r-â,ag;;;; au sàegl ffAS). Iæ choix se porte sur le dela et I'installation de grands

aménageûrents, prouautementàu i.it a" t" topograptrie et ae sa faible densité démographique' [æs

sources bibliographiques -*"fÀ (Cheret, iSËO ; B"u.tiCt t, 1979) dâroænt (i) une ænviCion

gcrr.J. a, ti"i-roiac de oette opion, dont la. rentabilité éoonomique n'est pourtant pas

démontrée ; (i0 ta certiturte que tes poErtations locates adhèreront au projet, tout en soulignant la

néoessité a,rm tong apprentisÇe âliti u a*"vtir*" (cheret, op.ct., . c-Æ aménagements sont de

type 'primaire' et corsister;; * .i.pr" endiguement de graoaes cu"etæs.a9 nt=ieurs centaines

d,hectares. Tributaires de Ia cnre, æs amâragements Cwiendront nsecondak€sn avec I'ajout de

Afg".*, ,"fÀt les courbes de niveau, de quélues canaux et d'un dispositif de pompage'

Cetteévolutions,ac@mpagnecrrlg64del'errdigucnrentdeceinturcdudrlta,deRosso
à Saint-L,ouis. La digue, iottfidf" long du fleuve' permet de contrôler' grâce à d€s ouwages

;ra-"rd;, tes eritrges atau aans tJ aata. cet amenagement constitue donc ue rupture

fondamenale puisque les terres habituellement inondées par l'eau douce ou saumâre' se trouvett

asséchées en l,absence A'tr"g;t"". I*" éleveurs, qui fdaaient I'alimentation de leurs troupeaux

sur l,'tilisation oe paturages"ae décnre, et les pê"h*"t wolofs doivent modifier leurs systèmes de

poduction. Us aeviennent prograssive;ent nâS":1, forgeant leur première experience sur un

itinérafue æchaique aaape a-Ë manrise partielle de l'eau. Læs variéés sont à paille logue et

photofriodiques, fe æsreJAe 
"ç 

r*oà:1 g 1 "". 
minérale peu dévelop'pée (Couey, 1964).

Mais la préparation au sot, diËcæment transférée des teclrniques d;-la SDRS' eS. eff-ect'ée par des

tract€rrs à chenilles- Iæs r€ndem€nts obtenus sont faibtes' de 1 à 2 onnes par hectare'

- 1973 - 1987 : I'intensftcation de la rizicultwe irriguée

Apartirdc1973,l'Et8tdécided'interrsifierragriculfureiniguénpouràlafoisfavoriser
le développement e-"oriq* à" la égion et améliorer-la couverfi[e des besoins du pays en riz

brisé, forme la ptus courariment conimnee, qui ne déoasse pas 30 % @irsch' 1989 et annexe

3.r. tæs Érimèfies *or p.frrri"".* tra"sfàmta;. oi amé"ragBments 'tertiair€s", assurant une

maîtrise parfaiæ de I'eau ;i"* d'u1 rÉsea' complet d'irrigation et d'assainissemmt dont la

complexité est variable ,"tÀ les surfaces dominês' la topignphie' I'iavestissement ÉaliÉ

(figure 6). Læs premiers ai*t* ** *u"rent 1.000 à 2.000 hect r;s dlacun, et totalisent 10'500

ùL?ro"'* rsôs (ngure zi. c"s "gra"as aménagements" comportent un€ station de pompqge

électrique, et un Éseau triérarclisé I'adducæurs partant de canaux principaux qui se ramifient

jusqu,à des irigateurs ærti-aires eiquaærnaires dessirvant des parcelles au moyen de b'ses plaées
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au droit des cavaliersr (Raes et Sy, 1993). Des prises, réglées par des vannes ou des modules àmasque2, sont Plaées sur les canaux de niveau intermédiaire de manière à isoter des unitésautonom€s d'irrigation, ou mailles hydrauriques. Læs parcelles sont planeas a-fr's ou moirs 5æntimètres.

3:^i:i:ï"llî_:_3 Y!|1,:. sur les prises sory élevés, de l'ordre de 3 titres parulreù y<l|.

:ir"f:"j-pT.H."^^tff::ry* th.eoriqueme;f une mise en eau totate des amênagementsrqËçrrrrrtt'Ii

f:"Ï^?-1t,J^oï*:î_î9î p"lfs fonctionnant pratiquemenr en conrinu. t a gesrion de t,eau suir
sLrYuEul(;IIlen fonction du niveau du plan_ d'"11 formé par les canaux, tui-memô ocpenaant des consommations

des usagers' I-€s mailles hydrautiques peùvent être mises en eau parattètement si, à l,intérieurde chaque maille, I'eau n'est distribuéeiirnultanément qu'à un peti; nombre de parcelles.

Cette amdioration de la maîbise de I'eau entraîne une modification profonde det]idnemile tectrnique rizio-le, deonndant un nouvel apprentissage aux agriortæÀ.L,utilisationd: :{:s asiatiques à paille couræ, non pho-topériatiques, ai.n ffiÀ"i-a" irra*r,*t, t"généralisation de la fumure minérale,et ai, aCsireOaç chimique, irr-utt*i A;àur".". a*rendements moyens de 5 tonnes par hectarc, voire /à g t*ix ù rus -eiueures paroeuespaysannes (SAED, 1990 ; Læ Gal, 1989a). C.e saut deproductivité * atut""ipi*-"Co.rri* q*
Ts r-rouveaux amémgements reviennent entne 14.000 et 1â.000 rn". rvragit to,rt, 

"" 
.oaa"s'avère ooûteux pour l'Bat _qi dgit supporter gs % du æût de productiori au riz otanc tocat(Engelhard et Ben Abdallah, 19g6).

- 1987 - 1993 : rëgulation dufleuve a amérugemenx piv:æ

En 1987 €t 1988. deux barrages r€gulant le déùit du fleuve en&ent en fonction : Diama,situé à trenê kilomètres en amont de saintrlouis, qui empêche ta renomee d" ;;qgr" sarée en
-s{son 

sicfe, et Ie barrage de reênue de Mananrili, sit'é sur un affluent ao-nil" au Mali.L',approvisionnement en eau douce est alors assuré touê t'année, et la double qrlture devienthydrauliqueurent possibte dans le ddta. Parallèlement t'fut ae"ia", confo;émen;tsa politique
d'ajustement structurel' de réduire ses responsabilités dâns le secteur. irrigué, et o" riaiæ, aoinvestissemenr à la réhabilitatio! des anciens amâragemenæ, roræ'ent aégËaâ iiÀ to a ts -,d'utilisation sâns entretien véritable, pour en conàer h gestion direc,te-.* 

-"fio*"u^ 
tuoi,

4aragraphe 1.1.3). e-es réhabititations touchent les différents aern 
"æ 

Ë 
-1" 

,***(repryfitage des éseaux, remplacement des pompes a* piJo d,aooès,planage des parceltes), mais ne remett€nt pas en cause ù cottceptioo-ioitiab ae I'aiiàgement.

Profitant de la redistribution des rôles entre les diffêrmts acteurs, et d'une disponibilité
soudaine et oombinée de caPital, de terres et d'eau, les agrictlteurs autoctrtones et àes-alloclrtoræs
æmmerçants et fonctionnafues iavestissent dans des aménagements sommaires à coût réduit (1.000
F/ha), avec pompage thermique mais sans planage, compactage ni éseau d'assainissement (tæ Gar,1992b) - cette dynamique d'occupation ai" t'eslac, ir,æo." a" $gg à rggz,va concerner 10.000hectares aménagés sur I'ensemble du 9"lf (grte 3 et figure ?. I.,mær"ir" 

"JJfu" 
n,est pasfondamentalement modifié, mis à part re développem*t i"ore.é a" r. "aolæ;;;ï;*""r,"-batteue dont la progression suit celle des àèrt"rs a" goupes mobpompes 't isés sur ces

I diguettes ceinturant les canaux.

2 vannes comPosées de plusieurs vanettes indépendantes, délivrant chacune un débit calibré. ces ouvrages pernetænt der€gler plus pr€cisémenr le débit en fonction dei besoins.
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(tableau D. tæurs performancesr sont fortem€nt tributair€s de la qualité des sols
(salure, æxture, topographie) et du contrrôle des adventices, tes agriculæun inærvenàt arUivement
compte tenu des superficies mises en valeur (annexe 3.2). En conséquence les rendements moyens
sont faibles, de I'ordre de 3 tonnes par hectare, pour des charges importaltes.

1.1.3. .|L€s acta.rs m prâenæ

Comme dâns toute fAfrique de I'Ouest, I'Etat a joué un rôle g€dominânt dons le
de I'irrigation sur la. vallee, à travers une structure prissante, la

Société nationale d'aménagement et d'exploitâtion des terres du delta du fleuve Senégal et des
vallées du fleuve sénégal et de la Falémé (SAED). De 1965, amée de sa céation, à 1982, début
de son 'désengagemeffn, celle-ci va assumer toutes les tiiches néoessaires à l'aménagernent et la
mise en valeur des cuvettes : distribrution des ærres, approvisionnement en intran8, crédit, travaux
mécaniés, gestion de I'eau, oommercialisation et transformation du paddy, disûibltion des
parcelles, et encadrement des agriculteurs.

L-es terres aménagées sont attrib'uées aux popnrlatios hisoriquement présentes dans le delta,
mais des campagnes de migration smt également lanées pour aæroitre la maind'oeuvre disponible
(Cros, 1971). Chaque atribuaire bénéficie de I à 3 hectares, selon les Érimèûes, ta taille de sa
famille ou son poids social (Bonnefond et CaneiU, j.981 ; SAED, 1983). pour r€duire le nombre
de ses inærlocuteurs, la SAED rassemble tous I€s attributaires d'une même maille hydraulique en
un grouPement de poducteurs (GP) sans staûrt officiel, et rous les GP d'un village dans une sectim
villageoise (SV) rattachée au mouvement cooperatif national et de ce fait juridiquement reootrnue
(Berthomé et Merooiret , 1992) - Face à cette situation de pouvoir quasi-monopolistique, les paysam
se désintéressent de la gestion des se oonsidérant peu ou prlou cornme des nsalariés"

de la SAED, dont I'encadreur de base se oomporte en corollaire oomme nzrr conûernaltre anfiaùté
sartout à faire appliqucr le prcgrawne anêté par la SAED, (Engelhard et B€r Abdallah, 1985).
[æ savoir-faire acquis par les paysans durant ætte periode provient doc en grande partie du
discours lecbnique normatif véhiculé par le dispositif d'encadrement, enrichi par leurs propres
observations et exÉriences, notarnment sur tes perimètres inigués vinageois.

En 1987, l'Etat, jugeant cette orgânisation coûteuse et peu efficiente, décide de tibêraliscr
la filière. La SAED stoppe alors ses activités en matière de crédit, approvisionnements en intrants,
et travaux mécanisés. De nouveaux acteun apparaissent, de nouvelles rclations se metænt en plaæ
(figure 8). Dans cette redistribution des rôles, la SAED consene un ærtain contrrôle des activités
paysannes, à travers son dispositif de ænseillers agricoles. Elle émet des avis æchniques sur les
dossiers de pr€fs pésentés au Crédit Agrioole, et participe aux délibérations des organisations
paysânnes chargées de la gestion des aménagements réhabiliés.

' lâ Performance €st dêfrnie contme la surface travail€e par unité de Èmp6. EUe peut êtr€ menrr€e pour une machinc or lnur
ttn clnntier, Dans ce cas elle qç c€lq:lée par sornmatiolr d€s performances de ohaque machine angagee arr lc chantier.
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fîgure I : Relations économiques entre les différents acteurs de la filière rizicole

échanges en espeçes (pour partie)

-+ échanges en nature

Signification des relations :

en

versement des apports persormels et remboursement des prêts de campagne (en nature)
approvisionnement en intrants, eau, prestatiors mécanisées, paiement du paddy comrnercialisé
sus des remboursernent de prêt
versement des apports personnels et remboursement des prêts de campagre (voir 14)
bons d'achat des intrants et des prestations (preparation du sol, aménagements)
prestations mécanisées (preparation du sol, nécolte et battage)
paiement des prestations sur prêt (preparation du sol, génie civil)
paiement des prestations en naûre (r€colte et battage)
livraison des intranæ (engrais, herbicides, gas-oil)
regus aprcs livraison

1

z

3
4
5
6
7
8
9
10

11

L2
13

présentation des reErs signés par les organisations paysannes

paiement des fournisseurs
livraison du paddy
paiement du paddy livré en sus des quantités destinées au remboursement des prêts, corneil

agricole, éhabilitation des aménagements
14 : versement direct des sommes corespondant aux quantités de paddy comrnercialisees par les
organisations paysaffies pour remboursement des prêts, avis technique sur les dossiers de prêts
15 : livraison du riz blanc après transformation du paddy
16 : paiement du nz blanc

(d'après IÆ CnI et Dia, l99l)
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Mais sa puissance éside avant tout dans son monopole d'achat du paddy au æurs officiel,
qu'elle transforme dans ses deux rizeries de Richard-Toll et de Ross-Bethio. Autour de la
ômmercialisation et transformation du paddy s'articule un ensemble de relations dont dépend le

bon fonctionnement de la filièret : (i) les paysals vendent sysématiquement à la SAED les

quantités qu'ils desinent au rcmboursement de leurs prêts au credit Agricole (slED, 1992) ; $)
la SAED ègrc ait".æ-att au crédit agricole les sommes ærrespondanæs ; (iii) sa tresorcrie est

approvisionnée par la Caisse de perequation et de stabilisation des prix (CPSP), â qui elle vend le

riz transformé 
"t 

qui tui verse lrrsubvlntion couwant le différentiel €ntre son prix de revient a le
prix de venæ du riz au @Nommateur (annexe 3.6). Que les paiements de la CPSP tardent à lui
parvenir, comme il est ft€qumt, et c'€st I'ensemble du système de financement de la filière locale

qui se t ot re paralys,C, le Credit Agricole atterdant normalement que le ptêt de ta campagrc

préédenæ soit rcmboursé pour délivrer le suivant.

tableau I : Evolution du parc de matériel agrioole de 1985 à 1992 dans la vallê

1985 1991

SAED gpt
SAED

autres total delta moyenne
vallee

total

superficies
aménagées
(ha)

11.500 1.180 9.200 21.880 35.800 21.900 57.700

groupes
motopompes

70 20 250 320 420 800 L220

tracteurs 45 25 10 80 125 50 L75

moissonneuses
-batteuses

40 4 4

batteuses 50 35
,l >85 50 30 80

Source: Havard, 1990a (actuatiré) et SAED/DPDR

tpt S.AED : groupelnent de productcurs céé par ta SAED srr de Petits ,mén€€ments aut(nr(nncs

Conncntrirtc : €n 1985, auqrne moissmncuse+ottcuse fonctionnellc n'est Pésente dars l,a rÉgion du flcttve SÉrégal.

L€s trscæurs sont majoritait€ment dêt€rus Fr la SAED, dc m&ne que les batteuses. En 1991, l! SAED nê déticnt

ptus ruc{n matériel. k nornbre de gru|pes molopoI'nPes a qurdruplé, de tracæun, doublê. Tacfcsrs A
moissonnctrscs+æuses sont cssentiellclncni présents dlns le deltr. L norbre de bæuses a par oontre stagné'

rraduisart de la part des agriculteurs un délaisscrncnt de cctrc teclnique coûlalse et malSré lout asæigranÎê .

Celui{i est repris par un établissement d'écmomie mixte, te Caissc nationalc de crédit

agriæle du tpnÉgal (CNCIS). Oet organisme joue un rôle oentral dans l'économie locale, car les

paysans ne peuv€nt €ntreprcndre rme campagne agriæle sarls utre avance de tnésorerie, les charges

en riacutture s'élevant entre 3.000 et 5.û)0 F/ha. ta CNCÀS délivre des Prêts de carnpagne sur

9 mois, dont I'instnrc.tion se déroqle en féwier pour la campagne de saison sèctre clnude, iuin pour

la saison des pluies, et des prêts d'equipement pour I'achat de matériel agrioole sur trois ans.

D'abord modestes, les encours de la CNCAS progr€ssent rapidement pour atteindr€ ænt vingt

millions de fraacs en 199G.1991 (annexe 3.4). Ces sommes, injectês dans l'éænomie locale,

t cette organisation est abandonnêe en juin lgg{,la transformation du paddy étant totalement liberalisée.
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financent I'installation et la mise en valeur des aménagements sommaires et l,augmentation du parcde matériel agricole (tableâu.IJj Mais Ia même ,"nCu] 
"U" 

éprouve des difficuttés à recouwer sescréanoes, dont près de la moitié sont encote douæÀ"s q 7gg4, probablement du fait des mauvaisresultats tecluricoéænomiques enregistrÉs su, to pu.i.etes privés (Bélières etat., Lg97; tæ Gal,

in"]' "" 
resserre arors ses ocrrois de pr€ts et ?reine l" dy"r-id; d;;;;;; l,espace en

Pour bénéficier des prê'' 
.de--la .NCAS, res agric'rteurs et les opéraæurs privés vontprogressivemenr abandonner les différenres formes d'oiganisation lusqu'i;;;;;, (Gp, sv,foyers des jeunes) pour se oonsriruer €n g-,rporr*t" à,inte"at à;ilËîGËr, strucuresjuridiquement r€oonnues et peu aontraigna'tes. r, **a" de ætte fomrule ** roua-y-t 

"t 
*it

F 
p:qrr.t* de rinigationprivée, le iombre de cæ prssa"t & 52 qrr9g6 à 1165 en 1989. Elle

louctte fsalellent les périmètres réhabitités, où la sAEb propose aux agriculr€urs de rransformerles anciens GP en GIE, coiffés d'une union des cre 
"nàrgL 

a" r" gËri." g"b.r" de l,eau surI'aménagement.

ræs paysans du delta ?assent lonc en querques années de Ia position d,assistés à oelled'ac'teurs à parr efiière de la filière rizicole. si Ê tyi" d'irrigation 
" dr;e"rÀ; les obtige à8e regtruper pour produire,. dnorn sur son exploiation agiæle te"te d" ;ËfiJ;" mieux desopportunités offeræs par le développement coonàmque loca]. oo"u ro pouriilitc, aZ5a *"i*'od'emploi dans les oentres urbains ae nicnaru-rou, sinr+.ours, Rosso et Ross-Bethio, apparaissentdes shatQtes d'adhêion à plSryl^9_rc_, réparris enrre des aménagements crÉés'o", f" SeeOet des périmèrres privésl (Iæ Gal , t99i2b, yuni et z"rh;rkJ" iôrt:c"*-;Ëi5 a b doubleavantage d'aocroltre les surfaces fr exptoitatron,- tout en Épartissant les risques

?n:-qrl{o à l'hérérogenéité du milieu *tr*r ut au fonctionnementàir-o[À"ti*r, *to"plusieurs GIE indépendants. un même paysan peut ainsi appa.rænir à 3 ou 4 GIE; ép.rd, .rrns unrayon de quinze kilomètrres autour de son vilage d'origine.

Les activités de service, approvisionnement en intrana, déoonicage artisanar, travauxrini.T, preryent égalemelt .,n essor significatif et augmentent res possibilirés d,emploi. Les
Ifrcpdies agriootes sont airui au nombre de 43 en 1990, dernier recensement en date. Ellesr€lèvent ess€ntiellement du secæur privé : 15 appartiennent à des opérateurs initialement extérieursà I'agriculture, 10 à des autoclrtones diversifiani teurs activiæs, alors que sur les 16 organisationspaysannes équipées, 12 le sont sur_d€s.-l3bventions pubtiques O""ré, i9tô; iË_.rJ,, Iggt). .-emodèle conçu en 1986 par la SAED, d'insa[ation âe cdere a'"gri"uræur.'r* g0;Lo*, 

""."un Euipement standard basé sur un tract€ur de 46 ktv et un purvériseur traîné de tg cisques, nesurvit pas à son désengagement (SAED, 19g6 ; Doki-Thonon et Bruyère, 19gg). I-es acquisitionsIes plus courantes, finarlées en partie par la CNCAS, sont le tracûeur 4 roues motrices de 74 kwQuis d'un pulvériseur auto.porté-de 2e disquef, 
"t 

ta -oissoooe,rse-batûeuse ae ga tù et +,æ mde largeur de barrc ae couoe.^l:-<temanae çiræoti"u" get ereu par les nouveaux aménagemenæ, ettT gTft pratiqués, 300 à 350 F/ha pour Â ÀJg;ilp"lvéiseur, 15 à20 % de;procruction
mécaniquement, Pennetænt aux entreprenJurs d'iamortir un tracteur en Îrrois ans et 3.000heures, une moissonneuse-batteuse en deux ans et 2.5fi) heures (Havard, 1993).

t terminologie utilisée dans le delta pour désigner l'ensemble des arnénagements sornmaires installés par les GIE.

.*i:lîff:iftt*î,îseurs à disques sont tous de tvpe "offset ", terme couramment urilise pour res désigner er que nous
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L.L.4. Calendrien et technfuuæ ulamb

Depuis la SDRS jusqu'à nos jours, les itinéraires techniques riziooles pratiqués dans le delta
se caractérisent par une large substihrtion du capital au favail, originale pour I'Afrique de
I'Ouest mais jusifiée par les superficies cultivês par attributaire (tableau II et annexe 4.1). Si la
mécanisation des opérations les plus exigeanæs en main{'oeuvre est rendue nécessaire par les
superfrcies mises en valeur, elle permet rfuiproquement d'augmenter les superficies oiltivees par
exploitation, comme nous I'avons w précédemment.

Nous pésenterus ici les caractérisiques des différentes operations directenent liées à
notne zujet, à savoir I'installation de la crrltur€ du sol, furnure de fond, mise en eau
et semis) et sa éoohê. [æs contraintes spécifrques qu'elles induisent, seront examinês dans la
section 1.2.

tableau II : Temps de travaux moyen par opération cultuale et type d'itiaéraire tec.hique
tromes-jourr par hectæ, sauf tracteur et traction bovine : hcctarc par jour por unité de tncliot)

deltar moyenne
vallee^J

projet Retail3
(Mali)

Office du
Nig"f

péparation du sol tracteur
traction bovine

rnanuelle

Semis direct
repiquage

entretien herbicide
manuel

récolte mecanisée
(main-d'oeuvre) semi-rnécanisee

manuelle

L2
75
82

u,_,

:

T

100

60

io

rio

0,08 à 0,30

70

;

70

10

70

,:,

15

total selon récolte" mécanisée
semi-mécanisee

manuelle

4
107

11,4 400
1,40 100

t I-e Gal, 1993a et dorurées non publiees
2 Beauval, 1989
3lamin t99a

'hors gardiennage anti-aviaire en fin de cycle

L.L.4.L. &lendrien culturaux, wrifuA, et terî,pérutures

Aux trois saisons climatiques definies au paragraphe 1.1.1.2 correspmdent trois cycles de
riziculture. Le riz de saison sèche froide es semé de fin oc'tobre à fin novembre, le riz de saison
sèche cùaude de février à mars, le riz de saison des pluies de juin à fin août- De façon genérale,
les temfratures rcprésentent le facteur discriminânt ces tnois cycles, en jouant à la fois sur le
rythme de développement de la plante et sur des stress physiologiques à certains stades sensibles
entr,e la montaison et la floraison.
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figure 9 : Analyse fréquentielle des temtrÉratures moyennes par pentade (station de Rosso-
Mauritanie)

moyennes sur la periode 1950-1983
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figure l0 : Analyse frequentielle des températures minima par pentade (station de Rosso-
Maurianie)
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L'ampleur de ce,s phâromenes varie selon le cultivar. tæs conditions optimales de

temÉratues- se situetrt €trtte 25 et 35'C pour les variétés de typ ittdica, 20 à 3,3'C pour les

iaponaca ffoshida, 1981). Des temÉratu€s comprises entre 15 et m'c à la mâose' soit une
-dizaine 

de jours avant floraison, induisent ue stérilité des épillets, de même que des températ r€'s

superieures à 35'C à la pollinisation (Satate, 1976 ; Dingkuhn et lÙliezan, 1992) '

De nombrcux essais comparant les rendements obtenus pour une variété donnée selon

diffêrenæs dates de semis ont été Éalisés sur le fleuve de 1946 à 1990, afin de déærminer le calage

optimal des cycles en simple comme en double orlurre (couey , L966 ; van Brandt, 1983 ;

<ioaaeris, 1981. Ces essais ont un intérêt limité car leurs résultaB ne sont guère ocrapolables

entre siles, années ou dates, dès lors que les températures sont variables. A partir de 1991,

I'Association pour le développement de la riziculture en Afrique de I'ouest (ADRAO)_met en plaoe

un dispositif ;çérin@tal sur les siæs de Ndiaye (delta) et Fanaye (moyenne vallée) afin d'analyser

puis de simuler les effets du climat sur le cycle des variétÉs et leur rendement (DitUkuhn' f992) -

i:"tæ t"cn"t"nu déborclre sur la production d'un modèle de somme de temÉrailres dont les

principes sont préselrtés en annexe 5. Ce modèle est utiliÉ sous la forme d'un logiciel

ànteisatiornet, RIDEV, qui simule pour une variété, une date de semis, et un ensemble de

sénârios climatiqu€s (tempCratures minima et maxima quotidiennes), la longueur du cycle et le

aux de sérilité (Dingluhû q al., L993 ; annexe 5).

tableau III : Caractéristiques des principales varié'tés cultivees sur les sites éfirdiés

Ai'wu IKPI rR1529 Jaya

type variétal
cycle
type de grain
origine
temÉrahrres ("C) :

optimale de développement
zÉro de végétation

sornme de température semis-floraison2

Japoruca
court
rond

Chine

25,0
L2,9
776

japonica
court
rond

Tarwan

26,0
11,8
1016

indica
moyen

long
IRRI

30,5
10,5
1 198

indica
rnoyen

long
Inde

29,0
tl,2
LUÙ

source : Dingkulut et Miezan, à paraître' I I Kong Pao 2 base "zéro de végétation"

Les caractéristiques des variétés les plus féquemment rencontr,ées daas notre éûrde sont

reportês au tableau m. gts se divisent en deux groupes : Aiwu et IKP, variétâs de cycle ourt'

"u 
grai" rond, IR1529 et Jaya au cycle moyen et au grain long. En l'éÎat actuel des connaissances'

les æmpCratures critiques de sÉrilié au chaud et au froid sont considér€es æmme identiques pour

tonæs ies variétés, respectitement 37'C et 18'C pour 50 % d'épitleB sÉriles. L,a pollinisation se

déroulant le matia, la stérililé au chaud est calcutê à partir des teûpératur€s moy€ûnes et tolr
maximales, de l'épiaison au sAde laiteux (Nishiyama, 79f/', citÉt par Dingkuha et Miezaq à

parantr,e). Elle pas-se linéairement de 0 à 100 % æte 32"C et 42"C. I'z sÉrilité au ft'oid est

à"ufe" à partir- des teinpératures minimales moyennes de la méioae à l'épiaison, dans un gradient

de 16'C 6 Wl eZO'C tiOO Eol. L'analyse féquentielle des æmt'ratures montre que laProbabilié
d'observer une stérilité due à des temperarures élevées est faibte à Rosso, avec dax pâiodes

critiques entre le 15 mai et le 15 juin, ét b gemière quinzaine d'octohe (figure 9). I-es risques

ae steriUtf, au fnoid sont par contre beauæup plus féquens, entre le 15 novembre et le 15 mai

(figure 10). Ils déterminôront donc lalgernent le choix des couples "variét€s - date de semis".
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L'agronome peut éèlairer oe clroix par des simulations où seront estimées les longueurs de
cycle, et les risques de sÉrilité. ceux-ci doivent être appréciés en moyentre, mais également en
nombre d'années dépassant un seuil donné. Les *sïttats obtenus pour-tes quaie variétés
préoédentes, présentés en annexe 5.3, montnent que :

- aucune des variéfês utilisêcs n'est adaptée à la saison sèche froide. Læs ç5zcles se
rallongent {e a0 à 50 jours par rapport à la saison des pluies, entraînant une augm€ntation des
ænsommations en eau' Mais surtout les risques de stériliæ sont élevés pour tous bs êmis effestués
durant Ûoute cette période. Cetæ saison est donc à exclure pour la rizicult[e dans le delta.

en saison des pluies, lcs cydes sont lcs plus courts et les plus rêgulicrs d'une année sur
I'autre. læs risques de stérilité augmentent à partir du 15 août, et des dates linit€s de s€ùnis
pcuvent êûre estimêcs par variété (tatteau M. Cett€ saison constiûre une référence pour les
agriculteurs, qui en ont une longue orpérienoe. Dans la mqsure où elle leur est connue, chaque
variété est ainsi saractédsée par ua ensemble de critères sur lesquels nous reviendrons en les
oonfrontant aux sorties du modèle : longueur de cycle, rendement pot€ntiel, mais également date
limite de semis.

- m saison siphe draude, les cycles s'allongent d'une quinzaine de jours pour des semis
de féwier-mars, et varietrt sur une trcntaine de jours d'une année à I'autre. Des semis tnop pécoces
Présefi€nt des risques de stérilité. Une deuxième date limite de semis peut êtne estimée
(tableau IV).

tableau IV : Estimation par simulation des longueurs de cycle et dates limites de semis
(station de Rosso'Mauritanie, periode 1950-1983)

Ai'wu IKP rR1529 Iaya

saison des pluies
longueur de cycle (jours)

date limite supérieure de semis

satson sèche chaude
longueur de cycle fioun)

date limite inférieure de semis

105
Ll9

120
t5l2

tLz
Ll9

L26
112

LT4
u9

131

u2

120
15/8

136
L5IL

Avec le développemort de l'irrigation privée est apparue une campagne qualifiée

1994). Les variétés ûilisês éant identiques, oes semis arrivent à mataité en septembre, mais ne
sont souvett récoltés qu'en ocÛobre ou novembre du fait des pluies et de I'indisponibitité des
moissonneuses-baûeuses. Cete pratique s'est rapidement épandræ pour ænærner i.SOO lectares
en 1991, car elle permet un étalement des travaux rendu nécessaire par I'aocroissement des surfaoes
cultivées.

Nous retiendrons que dans le dela, le riz peut être cultivé dans de bonnes conditions en
saison sèclre chaude et en saison des pluies, qui constitueront les deux cycles entrant dans la double
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culturcr. Des dates limitqs de semis, différenæs selon les variétés, peuvent être définies pour chacun
des cycles, en fonction des risques de stérilité au froid. En bornant lcs calendriers orlhrraux,
dles fondent le jugernent agronomique sur les calendri€n de travail.

1.1.4.2. Préparaion du sol

En rizicultue inondee, le travail du sol poursuit des objectifs multiples têls qu'enfouir les
chaumes afin d'éviær les repousses du riz prÉoédent, enfouir I'engrais de fond, contnôler les
mauvaisês herbes, péparer le lit de semenoe, et créer rme semelle compactê limiant la peroolation
(de Datta, 198?. Sur les sols argileux gonflants, son influence sur la sructure du sol, en ærme
d'aération du profi.l et d'ameublement des horizons de surfaæ, est par contre négligeable. Il en va
de même pour la gestion de la matière organique, dont la décomposition est ralentie par les
corditions réduc'trices de I'horizon inondé. Dans le dela, les pailles sont d'ailleus briilées, ou
consommées par les troupeaux divaguant sur les arnénagements incultes en saison sèche (Tourrand,
1993).

I-a pratique aujourd'hui consiste à effectuer un sanl passage d'ofté à scc, à
une profondeur de 10 à 15 oentimètres. Elle r€sulæ de simplifications successives dêpuis la
combinaison d'un labour suivi d'un passage de rouleau et d'offtet, rÉalisée à la SDF.S (Martine,
1954), puis les deux passages croisés d'offtet éalisés par la SAED pour éviter out dénivellement
et obtenir des mottes de 5 à 10 centimètnes de diamètre. L'abandon du labour systématique résulæ
d'observations montrant son peu d'intér€t agronomique, pour un coût élevé (annexes 3.3.2 et4.3).
A partir de 1987, le souci des agriculteurs de r€duire leurs charges, et des entrepr€neurs
d'augmenter leurs surfaæs travaillées, ænduisent à abandonner un des deux passages d'offtet. Des
travaux de I'Itrstitut sénégalais de recherclres agricoles (ISRA) montrent même I'intérêt du non
travail du sol, dès lors que I'agriculteur dispoce d'une parcelle bien nivelê et maitrise les
adventiæs à I'aide d'heôicides totaux avant semis (Court€ssote, 1985 ; Ndiaye, 1988 ;
anaexe 4.3).

Iæs consequenæs agronomiques de oette simplification du travail du sol n'ont pas donrÉ lieu
à des recherches spÉcifiques. On consaæ visuellement que I'enfouissement des chaumes et des
graines d'adventioes est limité par la profondeur de travail, et que la proportion de mottes et de
terre fine varie selon les ænditions d'intervention (æxture et humidité du sol, vitesse d'avancement,
angle d'attaque des disques). [æ lit de semence produit est en général grossier et très dénivelé, mais
le aux de levée paraft oorr€ct pour un semis direct. Ndiaye (1989) observe ainsi des valeurs

erfte U et 67 % ptt dæ doses de semis de I'ordre e L20 kglb^. En Camargue ori les
oonditions thermiques représent€nt un facæur limitant de la phase gernrirration-levée, oe tarx varie'
entre 25 6 50 % malgré un lit de semence beaucoup plus affiné, otrtenu au prix de nombreux
passages d'outils (Durr, 1984 ; Barbier etal., L990r.

En limitatrt la production de terre fine, directement ou par délitement de mottes de faible
diamètre, ce mode de péparation du sol paraît bien adapté au type de semis pratiqué et à
I'irutabilité smcturale des sols du delta. tæ travail en sec permet par ailleurs de s'affianchir des

I Compte tenu de la longueur de cycle des variétés utiliÉes dans le delta, la récolte de la campagne de saison des pluies
s'effechre en saison sèche (décembre à février), celle de la campagne de saison seche chaude en saison des pluies (iuillet à

août). Pour éviter toute confusion, dans la nrite de ce doctrment les chantiers seront toujours ÉféÉs par rapport à la
carnPagne agricole et non à la saison climatique. Ainsi le terme "récolte de saison des pluies" désignera la Écolæ de la
campagne de saison des pluies et non la récolte se déroulant en saison des pluies, qui correspond à la campagne de saison
sèche chaude.
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contraintes d'humidité, et d'étaler les travaux en saison sèche. En retour il demande des puissances
élevées de traction pour vaincre la cohésion du sol et augmenter son émiettement (Bartelemy et al. ,

1987). Compte tenu des choix faiæ en matière d'équipement, cette situation explique sans doure
que la qualité du lit de semence ne représente pas un objectif majeur pour les paysans.

1.1.4-3. Fumure defond

Bien que I'effet d'apports de phosphore sur le rendement du riz n'ait jarnais été démonté
de façon nette sur les sols argileux de la vallée, la recherche a préconisé l'épandage d'une fumure
de fond couvrant les exportations de la culture (Blondel , 1977 ; Ndiaye , \9871. Sur ces bases, la
SAED recommande au,x agriculteurs un apport de 725 kg/ha de phosphate d'ammoniaque (18-46-0)
enfoui avant le semis pour limiter les pertes en azote. La réalisation de cette technique suppose que
I'engrais soit disponible avant I'a:rivêe du tracteur et la mise en eau des parcelles, et que les
intervalles entre épandage de I'engrais, préparation du sol, mise en eau et semis soient réduits. La
première condition relève d'un problème de trésorerie et de mise à disposition des crédits de la
CNCAS, la seconde, de I'organisation du travail sur I'aménagement.

Or rnême dans des exploitations bien equiÉes et gérées par un décideur unique comme en
Camargue, cette synchronisation entre les opérations représente une contrainte fone dans la phase
d'implantation du riz (Kedda, 1994). Afoniorl dans le delta, où æt enchaînement relève d'acteurs
multiples : les organisations paysannes pour le remboursernent et les demandes de prêts, la mise
en eau de I'aménagement et I'achat des engrais, la SAED pour le paiernent du paddy
commercialisé, les entrepreneurs agricoles pour la préparation des sols, la CNCAS pour la rnise
à disposition des fonds, les fournisseurs pour la livraison des engrais, les paysans pour I'exécution
des opérations sur les parcelles. Sans entrer ici dans le détail de rnecanismes qui seront analysés
en deucième partie, nous constatons à panir d'un suivi pluriannuel d'exploitations agricoles
effecfirees dans un des villages suivis, que les paysiurs ont adapté leurs pratiques aux contraintes
de calendriers posées par ces différents acteurs (tableau V). læ plus fréquemment, its apptiquent
le phosphate d'ammoniaque en couverture, avec le premier apport d'urêe.

tableau V : Evolution des pratiques d'épandage de la fumure phosphatée
(zuivi pluriannuel d'un échantillon d'exploitations agricoles et de parcelles dans le village de Diawar)

sc88 sp88 sc89 sp89 sc90

nombre parcelles 31 97 66 81 25

Vo parcelles :

avec 18-46-0 en fond
avec 18-46-0 en couverture

sans 18-46-0
93
3

42
55
3

1

20
69"

72
85
3

8
u
8

sc : saison seche chaude sp : saison des pluies

' valeur exceptionnellement élevée due aux choix des agriculteurs de n'épandre le 18-46-0 qu'une campagne zur deux
en double culture pour des raisons économiques.

Avec I'aggravation des dysfonctiormements entre commercialisation, paiement du paddy et
remboursements de la CNCAS, les agriorlteurs ont généralisé cette pratique à partir de 1991.
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N'ayant jamais obsewé de fumure de fond sur I'ensemble des siæs et campagnes de culûrc faisant

l'objet dl cette étude, nous ne reviendrons pas sur ce point par la suite'

7.1.4-4. Mise en eau et semis

t,aparcelleprépalÉeestPÉteàrecevoirlalamed'eaudarrslaquelleles'semenæsseront
épandues. iuf"i. 

""tt" ftoti"", ippelée "mise en eau", æncenre tout€s les parælles cultivées sur

fiamenagement pour ta carnpagne à^iaeté". Son déclenchement et la distribtrtion de l'eau de la

station ie p".p"g" à la paneùe relève donc des différenb niveaux d'organisation hydraulique et

sociale du 
-perimètre 

irrigué, préseffés aux paragraphes l'1'2 et 1'1'3'

Læ semis est réâlise à la volée dans la lame d'eau, après pé-germination de la semenæ

durant 48 heures, qui famène à couler au sol. C.€tt€ opération, effectuée par des équipes de 2 à 7

p"r**o seton ie àisponiUte de maind'oeuvre sur les exploitatiorrs, 9tt _oryd" 
(tableau tr). Elle

Ln** avec la pépauation du sol, à I'hétérogenéité des densites à la levê, les reæuvrements de

passage entre operaæurs étant fréquents. Ces àensités pewent ainsi varier du simple au quadntple

lu, r.,rr'e meme panceUe (\ldiaye, 19-89). Malgré de nombreuses démonstrations, les semoirs manuels

fort"tifs "'oni ;"rn"ir Aé ïoptés bien 
-qu'ils 

assurent une meilleure rÉgglarité des semis'

i-ùUi".*t pot r ao raisons & coût et de manuæntion aocrue des semenæs (Wanders' f974).

I.esernisd,uneparcdle,venantimmédiatementapêssaqtseeteâu.,etl'€talerncrrtde
cctte op€ration srr I'arnênagonmt vont dêpcndre de l'or3anisation ootl{ve dc lr gestion de

I'eau. Le choix de la variét; dépend quanf à lui de plusieurs facæurs, allant des preferences

individuelles aux décisions coUectives b;chant un ou plusieurs GIE, en passurt par la disponibilité

des semences. Dans la plupart des cas observés, les agriculteurs utilisent larr propre Production'

le riz étant autogpme a ù à ffoçriaa, 198f ). Mais ils sont parfois amenés à aclreter des semences

auprès de servié,s multiptcateurs ou à effec.firer des échanges avec d'autres P.yYtts !$ lors eu'ils
veulent changer de variété, ou que la qualité de leurs stocks se degrade du fait-de mélanges inær-

variétaux arË ru parcelles. Pour une âose moyenne observée de tzÛ à L4O kgÀa' parfois poussée

jusqu'à 250 kglha-pour des raisons diverses (predation des oiseaux, semenoe médiocrc, planage

È posib $se peu sur les charges totales et le disponible en paddy de

I'exploitation (annexe 3.3)'

1.1.4-5. Récolte dæ Patcelles

L€s trois grandes modalitd de réælæ rencontrées dans le delA se distinguent Par leur

niveau de mécarisation. La rêpoltc manudle consiste à æuper tes tiges à la faucille' à

confectionner des gerbes mises à secher sur les chaumes pendant 5 à 6 jouT,-ryT à les rassembler

en meules. ApÈS un laps de temps variable, ta production est batûre à faide de bâtons puis

vannée. Chaque opération est rffia;hée à un type de main-d'oeuvre. I: æupe revient aux hommes

de I'exploitation, ia mise en meule et le vannage à leu$ femmes et filles, éventuellement aidées de

p.t tttÂ. C-onsidéÉ comme fatiguant et Peu valorisant, te battage est colrfié à 99 
la maind'oeuvre

'"*æri"ot", 
en gâréral originaire du UasJin an*riaier et payée à la_tâclre (de 7 à 10 francs par sac

Je 8S tilograrnires de paÀdy batnil. Globatement la récolte manuelle demande un æmps de travail

élevé (tabieau U), mais *rioot p"ut s'éaler sur une période de trois mois par parætle' entre le

dêbut de ta coupe et la fin du battage (læ Gal, 1988). L'agricdteur, 
-autonome 

pour la ooupe'

cst €Nr effet tributaire de la disPonibilité de la maind'oeuwc cxtarieure pour le baJtage'

La répolte serni-mércanisée ænsiste à battre la production avec des baûeuses mécaniques'

dont différents modèles ont été æstés et utilisés depuis les années soixantedix par la SAED' divers
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CUMA de la moyenne vallée, 
-eq les groupements autonomes du projet Ndombo_Thiago au sud deRictnrd-Toll (constantinov, r9_e2 ;-Burreau 

"t 
setiéÀ; igszj. ;;;'oeî;;;Ë'il"* 

"".^observé que les paysans sont tribnrtaires de la gesion oou*tiuu d, ."ré.i"i;qr" Ë icui, **coupe et battage demeur€nt importanb, de I'oàrc de deux mois. I-e chantier aeilanal maué toutune maind'oeuvre abondante, jusqu'à fteize personnes pour manutentionner les gerbes et Ia paille,é1n{9nner le paddy, er le vanner manuenemenr au fait du mauvais 
'eaa" a"i i-i"rrrrro. c"tæmaind'oeuvre, extérieure à l'exploitation, doit être cmuncrce et |opcrîtiin ,tulËîou"r.-*tooûûeuse, enrre 14 et 23 vo de li production (annexe 3.3.3). tr fi" Ë;;;;'jà-é rnaæriersest relativement faible, en moyenae 

!C,al à 600 kg/h (Tandia et Havard, ar90. C* <titrérenbélêments expliquent que cette rnodatité a connu ô" r"l"tiu" désaffection j"ffiisaz, 
", 

o"concerne plus que 15 % des superficies récoltées dans la vallée (tableau I ; HauaiJLm_. pers.).

figure ll : Représentation schématique d'un chantier de récolte mécanisee à la parcelle

début récolte parcelle fin récolte parcelle

Paysans

Attributaire

Entraide masctrline

Entraide ferninine

Charretier

Fernnes extérieures
au village

Chauffeur * apprentis

Mecanicien

Pointzur

Moissonneuse-Batteus e

compt4ge des
sacs recoltes et

prélèvement
pour paiement

32



Ia récolte m€xanique s'est au æntraire developpee à partir de 1988, essentiellement dans

le delta, dont elle touchait q 1992 envirron 50 7o des surfaces cultivées. MalgÉ un tarif élevé, les

paysans y voient le moyen de s'affranchir des délais impartis par uæ maind'oeuvre se raréfiant

et æûteuse, et d'adlérer I'opération par rapport au système semi-mécanisé. Sur un aménagement,

les moissonneuses-batteuses passent d'rne parælle à I'autre, avec une épartition pécise des tâches.

L'entrepreneur et son persontrel se chargent de l'entretien et du fonctionnement de la machine, les

paysad r€cepionnent et évacuent la rÉcolte (figure 11). MalgÉ la mécanisation, le chantier de

itÀtæ ooc,rie, dans sa version "traditionnelle', jusqu'à 40 Penonnes dont une partie suit les

deplacements des machines dans I'amâragement. Cete situation n'est Pas due à la

peisisance de tâclres manuelles comme l'ensachage et le vannage, dont l'utilité n'est Pâs avérée

ii ta mactrine est correctement églâr. I-s récolte représenæ également un moment d'échuges

sociaux intenses, ori les ésearx de parenté, amitié, voire clientélisme, sont ravivés à la faveur de

I'entraide et des dons de paddy. Avec le transport en vrac de la producrion à I'aide de Îractêurs êt

r€moglues, oes échanges se déplaoent de la paroelle vers le "secco ", lieu où le paddy est alors

ensaché puis stocké en attendant son évacuation vers Ies rizeries de la SAED-

1.1.5. I4 tlouble ælture

Dès lors que les conditions clirndiquss et hydrologiques s'y prêt€nt, le développement de

la double culture annuelle devient un o$ectif de fEtat et des organismes de financement, danc ltr

mesure où elle accroit la renabitité des investissements effec'tués en matière d'amenagements

hydre.agriæles. Cetæ position, courante en Afrique de I'ouest, fonde également la politique du

gouverrlement senégafais dans la vallée. Pour la Banque mondiale et la Caisse franÇaise d,e

àe"ebppement (CFD), les éhabiliations des amâragements tertiaires du delta qu'ils financert'

doivent expliciæment s'aocompagner du dêveloppement de la double culture (de la Croix et Jaujay,

198?. Quant au ptan direcæur de développement de la vallée pour les vingt prochafurcs annêes, il
pÉvoit un taux d;intensité cultural moyen de 160 %, srllit "la génémlisation de Ia double culturc

annuelte pour te riz et ta po!rcuharc" (Ministèrc du Plan et de la CooÉration' 191).

Celle-ci est devenue æchniquernent possible dans le delta à partir de 1988 et la mise en fonction

du barrage de Diama. Aucune statistique précise n'exise sur les superficies ainsi m119s en valeur'

I'algmentation des surfaces cultivées en saison sèche chaude à pattir de 1988 oonærnant

ma5àritairement des am,énagements en simple orlture (figurc 5). Nous avons estimé qu'entre 1988

et i993, la double culture n'a jarnais dêpassé 1.500 hectares dans le dela, essentiellement sur des

aménagemen6 réhabiliæs par l'Etat. Ce résultat médiocre indique que la dorrblc culûrre n'a pas

Cæ un oU;ecm prioritaire des agriorlteÛrs du ddta durant aette Ériode. I-eur stratégie s'€st au

contraire ôrientee vers un système qu'eux-mêmes ont dénommé "deux ct'tltuta - deux ænzins",
ænsistant à crrltiver un perimètre en saison sèclre chaude ou en inærsaison, eÎ un autre ecr saison

des pluies. Si ce système n'augmente en rien le taux d'int€nsité cultural global, il leur permet

d'étaler leur travaux, leur trésorerie et leurs risques' dans le t€tnF et l'€sPace.

cæ constat reaoupe celui de Jqmin (tpt$), dans son analyse des expériences passées de

donble culture dans la vallée. Il obsewe que I'intérêt qu'y polt€nt les paysans dépend du "mppott

swface en riz sw aille de t4 lanitle et de la disponibilité d'aulres soutc* de revents". Le

dévelop'pement récent de la double culture sur les amâragemens réhabilités du delta doit donc

s'inærprÉær çptnme unc innovation suggérêe, acceptée collectivenrcnt mais md intêgrée aux
logiqucs individudles CI.€ Gal, f993b).
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figure 13 : Evolution de la superficie cultivée en double culture par village et année
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figure 14 : Calendrier cultural en double riziculture

I Jv r Fv I Mr I Av I Ma I Ju I Jl I Ao I Sp I Oc I Nv I Dc 
I

risques de pluie saison sèche chaude saison des pluies

préparation du sol

mise en eau

semis

récolte

. - !9tte ingottggrce apparente tient à la nature des relations tissées enrre la puissance publique
et les unions des GIE. S'étant globalement désengagé de la gestion de ces amânagemenæ, l,Etat
ne peut théoriquement contraindre les paysans à acceper cette modification impo-rtante de leurs
pratiques. Néanmoins, et appuyé en cela par les sources de financement, il fait de la double culture
une contre-partie explicite des investissements consentis, dans le cadre d'un contrat moral avec
I'Union des GIE. En acceptant la Éhabilitation et le transfert de gestion, celle-ci doit également
assumer la logique intensive décidee par l'Etat, avec lequel elle n'a d'ailleurs aucun intérêt à entrer
en conflit ouverl. Celui-ci détient en effet les clés d'éventuels financements futurs, néoessaires à
I'aménagement ou aux villages.

. .. ..C-"t aspect strarégique de la double culture s'inscrit en toile de fond des componemen6
individuels et collectifs. Sa mise en oeuvre dépend d'abord des conditions pedo-climatiques, qui
la limite pratiquement à une succession "riz de saison sùhe chaude - riz de saison des pluies', dans
le delta. Iæ terme "double culture" s'apparentera donc par la suite à la double 

'riziculture.
L'examen du calendrier cultural montre I'existenc-,e d'un goulot d'étranglement potentiel en juillet-
août' quand il faut écolter la campagne de saison seche chaude et installer la iuivante alon que
les pluies menacent et que les semis doivent s'achever entre le 15 août et début septembre selon
les variétés (figure 14). L'énoné du problème posé est donc le suivant : @mment âer ces deux
cycles dans un temps et un espace déterminés, en fonction des facteurs pédo-climatiques,
techniques et organisationnels ?
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figure 15 : Cadre général de
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1.2. Problérnatique

Nous partimns d'un diapostic globat de la double culture sur les trois siæs étudiés pour
pésenær les différents aspects de notre problématique dans le oontext€ du delta. Soulignms
à'entrée que la gestion collective des calendriers de travaux, consequence de la présence d'ac'teurs

multiples partageant les mêmes ressouroes en eau et en matériel, est rme caractéristique rencontée

en simple comme en double cultue. Mais cette dernière, €n rcssqrant les calendriers' impæe
aux agricultanrs un suppl€ment de contraintes dont nous faisons l'hypothèsc qu'dles induiront
des râctions spêtifrques de leur part.

1.2.L. Dæ résaltats tonlrqrt

Plusieurs indicateurs Pennettent de juger de la éussiæ de la double culture sur un

aménagemqrt donné. Le premier consiste à observer l'évolution des superficies cultivées d'une

année à I'autrre. Sur les trois sites faisant l'objet de ceue étude, on constate un rêd succès de ætte
formule (figure 12). A Thiagar et Ndiefhene, deux villages partagpatrt le même aménagemant, les

sgrfaces €û double culftre sont en augrnentatioû constante depuis 191, aonée d'introduction de æ
nouveau système. L€ taux de double cultur€ atteint 60 à 70 % €n 193, dépassant I'objectif fixé
par I'Bat- A Diawar, village situé sur un autre amenagetnent, ce taux egale même 100 Vo put la
seule annê étudiée. Dans les trois cas, les superficies mises en valeur ne sotlt Pss négligeables,

et atteign€nt 175 à 190 hectares à leur maximum.

Ce premier constat ne prend pas en compte les contraintes de catendriers et notammetrt les

dsques de sterilité des épitles dus à des semis tadift en saison des pluies. Sans discuær maint€mnt

de la éalité de oes limites pour les agriculteurs, nous pouvons poser un second diagrlostic portaff

sur les superficies semées audelà d'rme daæ clé. Nous avons choisi le 15 août, car oette dete borne

le semis des variétés de cycle moyen telles que Jaya et IR15æ, dont nous verrons qu'elles sont

péférées des agriculteurs pour leur meilleur rcndement potentiel-

L'examen de la figurre 13 montre une sihration conEastér sdon l€s sites ct lcs annêes. A
Thiagar, la zuperficie semée audelà du 15 aoft est toujours élevée, et oscille entre 40 et78 Eo de

la surface en double orlture. On remarque également en 192 une tendaaæ des agficulæurs à semer

Jaya audelà de cette daæ. A Ndiethene, les semis de saison des pluies ont été effec'nrés avant le
15 août sur la grande majorité des surfaces en 1991 et 1993. Par contre, 87 % M srfaces
acctrsent un retard de semis en 7992, compensê par le ctroix d'A'iwu, qui Peut être semé à moindre

risque jusqu'en début sepæmbrc. La situation est intermediaire à Diawar, où 42 % des surfaæs

sont semées audelà du 15 août, principalement avec la variété IR1529.

Ces Ésultâts variables dénotent un problèrre g€néral de catage des calendriers de travail
par rapport aux dates limitcs dc senris pnopres aux variétis de cyde moyen, à même de

bmpromettre au plan agronomique et économique fiftérêt de la double cultûe. Irs semis étant

le rÉsultat de l'ensemble des opérations s'€ncluînant de la réælte du préédent à la mise en eau du

suivant, nous supposons que oes différences proviememt d'ua déroulecrent variable des calendriers

de travaux. Nous devons êgalement nous interroger sur l'évaluation que font les agrifllteurs dÊs

risques pris dans leurs choix des couples "variété - daæ de semis', et sur les oonnaissances qu'ils

mobilisent à oet effet. Nous ferors donc I'hypothèse suivante :
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L'analyse (i) de I'organisation collective du travail durant la succession des deux carnpagnes
agricoles et (ii) des procédures de choix des variétés, permettent de comprendre la variabilité des
calendriers de réalisation des semis entre sites et années, au regard de d.ates limites propres à
chaque vanétê, et donc de porter un jugement sur la conduite de la double crrlture dans ces
différentes situations.

1.2.2. Une organîsation collcctive du tavaîI

D'une façon gênêxale, la gesion des calendriers de travaux en double culture s'apparenæ
à la mise en reliation de proessus biophysiques avec des operations culurales sous I'ac.tion du
climat. Ces opérations sont le fruit de d&isions prises par des acteurs plaoés en sitration
d'information (Chaælin etal., 1993). Iæ ctimat est en effet aléatoire, la dynamique des
phénomènes biophysiques n'es pas toujours bien oonnue, de même que l'état instantaé de la
culture ou du sol. Læs choix ooncemant la nature et I'enchaînement des opérations définissent le
mode d'organisation du travail adopté par l'agriculteur. Ils mobilisent du matériel et de la main-
d'oeuvre, et s'inscrivent darrs un espace et un temp6 déærminés.

Appliqués à notre oontexte, oes choix mobilisent différentes composantes, dont les relations
sont schématisées à la ftgure 15. Les opi:rations culturales peuvent se épartir en trois goupes en
fonction de leur modalité de réalisation, manuelle ou mécaniséê, et de la nature des ressouræs
mobilisées, individuelles ou collectives (ableau VI). Certaines relèvent plutôt des individus, ælles
que le semis ou la vidange des paroelles, d'autrres, d'une gestion @tnmlme du réseau d'irrigation
(mise en eau) ou du matériel agricole (péparation du sol et récolæ mécanisee).

tableau VI : Répartition des opérations culturales selon leur mode de rÉalisation et la naûrre des
ressouroÈs mobilisées

operation manuelle opération rnécanisée

ressources propres à chaque
exploitation

semis
vidange

coupe manuelle

ressources partagées entre
exploitations

mlse en eau

battage manuel
préparation du sol
récolte rnécanisée
battage mécanisé

Ces opérations s'inscrivent dans un espace, celui de I'amén4gement, entié où se coacrétise
la décision de faire la double culture, et où se déroulent les processrs biophysiques, techdqu€s et
organisationnels æntrôlant sa mise en oeuvre. Chaque amén4gement possède des caracéristQues
hydnuliques, edaphiques et physiques propres, qui definissent son degré d'adapation à la double
culture mécanisée. Les inæwentions culturales s'inscrivent egalement dans le tcurpo défini drns ses
deux acoeptions, "temps qui passe" borné par des dates limites dont il faudra évaluer la éalité pour
tas agriculteurs, ntemps qu'il fait' dont dépendront le développement de la culturc et I'htensité
des stress physiologiques liés aux æmperatures, et les relations sol - machine liées aux pluies. Faoe
au caractère aléatoire de æs facteurs climatiques, les agriculæurs devront évaluer tes risques
d'une cltuæ des rendements due à des semis ardifs, voire d'une mise en jaclrère due à des Éooh€s
tardives ou une incapacié à refinancer la campagne agricole suivante.
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figure 16 : Représentation schématique des relations entre centres de décision

Ces operations ne sont pas indépendantes les unes des autres. [,es decisions prises dans leur

réalisation et leur enchaînement feront intervenir des conflrgurations variables d'acteurs

individuels et collectifs, les uns, les agriculteurs, liés par leur appartenance au même

aménagement, les autres relevant de leur environnement socioéconomique-Comme nous I'avons

vu, l,aménagement est géÉ par une organisation hiêrarchisêe en trois niveaux principaux : le

paysan sur sa parcelle,-te GiE pour lalnaille hydrauligue, I'Union des GIE pour I'ensemble du

perimètre (figure 16). panant àe h définition simple de I'organisation donnee par Hatchuel et

Moisdon (1993) , "systèmes de dispositifs mis en plnce pour "réguler" Itne activité collective

destînëe à produire un certain ryp" â, biens", nous ferons trois hypothèses quant à son

fonctionnement :

- les comportements collectifs ne se résumeront pas à la somme de comportements

individuels, car "-le bonfonctionnement d'une organisation ne résulte pas d'une cohérence logique

entre toutes les déckions, mais d'acceptables compromis entre des exigences contra'dictoires"

(Riveline, 1983)

- la recherche de ces compromis, à travers des processus de négociations entre acteurs,

s'inscrira dans une double perspeôtive d'autonomie, et d'incertitude généree par chaque asteur au

sein de I'organisation d'une p".t, produite par son environnement socio-économique de I'autre

(Crozier et Friedberg, !9ZZ ; bourbon, 1982i. L'incertitude interne à I'organisation sera fortement

liêe à I'autonomie dà chaque agriculteur sur sa parcelle, autonomie renforcée par son appartenance

à une exploitation agricotô aont les surfa""r sont réparties sur plusieun perimètres indépendants'
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- I'ensemble des acteurs ayant une expérience limitee de la gestion directe de leur outil deploduction et de la double culturc, nous nous trouverons dans une irtr." a'uppr""Àage collectifplutôt que dans la mobilisation de connaissances et de comportements prc-cùLrs.

L'environnement socio-économique interviendra à plusieurs moments dans le déroulement
de la. campagne- La péparation du sol et ia récolte mecaniseê seront en partie déterminées par lessavoir-faire, les stratégies et les objectifs des entrepreneurs agricoles 

"t 
d" l"u. personnel. Maisen retour ceux-ci devront 

, tenir compte des conditions d'it ærv*tion propres à chaque
f{eemertt chaque parcelle. Iæ matériel aura également une influence directe sur le bon
déroulement des chantiers à travers ses performances, * p-no. De la CNCAS et de la sAED
en tanl qu9 rizier' dépendra le rythme de financement des campagnes agricoles, donc la possibilité
æncrèæ-de démarrer les operations. Ces différcnts oÉrateurs r"pre*nænt également des sourcespotentielles d'inoertitude pour les individus et leurs àrganisations.

1.2.3. Quætîons soulevéæ

Iæs questions soulevées par la mise en relation de ces différentes composantes sont d'ordres
organisationnel, technique et agronomique.

1.2.3.1. Au plan oryanisatiannet

- Dans une exploitation aqnæle gérée par un decideur unique, la quesrion de la épartition
des tâches ne se pose pas. L'agriculteur est à la fois conoepteur ei exécutànt, définit ses projets et
stratégies, et les traduit en actions (papy, à paraître). Ceiles_ci se decident selon des d-ispositifs
locaux, tels que les inærventions culturales au niveau de la parcelle et de la sole d'une culture, ou
tratrsversaux dès lors que les ressoûces sol! Jimitées et que lew utilisation nécessiûe des arbitrages
entr€ soles ou activités (Chaælin et al., 19931.

Io* faisons I'hypothèse que ces dispositifs demeurent dans une gestion coltective de la
ptoduction, mais font intervenir une pluralité d'acteurs, internes et exæmei à l,organisation. Son
fonc'tionnement ésulte alors de la coordination entre des tôches et ces ac.teurs, et Ése trois séries
de questions (Hatchuel et Moisdon, 1993) :

- quelles sont les différentes tôchcs à cffcctuer, et par qui ? Il s'agit ici de définir le rôle
de chacun dans Ie dispositif général, et les savoir-faire qu'ii motitise pouile remplir. Nous nous
lnterrogerons à ce propos sur l'exisænoe de centres de décision non afarents dans la structure des
aménagements.

-- 
qucls cont les dispositifs mis en ptace pour coordonner ces tôches dans I'espace et le

ternps ? Comment sont géés non seulement I'incertitude inhérent€ aux relations entre acteurs, mais
également les conflits découlant de contradictions entre les logiques et comporæments individuels ?

- quds sont les dispositifs d'évaluation des résultats et d'incitation interne au
changement ? Quels sont les objectifs visés par les agriculteurs en matière de double culture, les
indicateurs d'évaluation globale et partielle des actions entreprises ? Par quels processus Étro-actifs
les comportements individuels et collectifs sont-ils modifiés ,! -

Nous y ajouterons une série de questions sur les stratÇies mises en oeuvre face au risque.
L'artificialisation du milieu est-elle un facteur favorable à lJgestion du risque, *rn-u linaquu
Milleville (1989) ? Est-elle suffisamment maîtrisée collectivernent, ut quul, seront les effets de
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dysfonctionnements dans le déroulement des calendriers sur la peroeption qu'ont les agriodæurs

des risques enæunrs ?

L.2.3.2. Au PIan techni4ue

L'itinéraire technique pratiqué est simple et homogène, lais-sarrt 
-peu. 

d'alternatives aux

individus comme aux organisaàons. La diversiù résidera a'une part dals les dates.de.début el fin

Jo ope,"ti*r, sous I'inlhrence direcæ de I'organisation- du travail, a dans le ctroix des variétés'

ô"gi *"t le degré d,autoiomic individudà ct l€s critères déternrinants cc ch.ix ?

La gestion des matériels pose des problèmes t9*:.$FTlÎ'- T1*-* pt^

les moissonneuses-U"tt"ur.r, 
-*rit 

ao equipements complexes et fragiles. O1."u1""--fu*ation n'a

æ ,.cr; p"r leun propriâaiÀ, cuaufreun et mécaniciens (Havard, 193). Qudles scront les

incidencesdcsmodesdegestiondcscntrepreneurssurlespcrformancesdcsmatfuie|s?

t.2.3.3- fu Plan agrcnomique

Cesperformanæsserontfonctionnonseulementdufonctionrremerrtmécarriquedela
nachine, mais également G conditions d'inêrvention renoontrées dans les parælles' I*s
problèmesd,adhérerrceetaeportanceseposenontdifféremmerrtpourleslracteulsetles
;;irr;r*t-b"*"t*. r^. pt .i"o interviendront æurant juillet : "out- 

*t des sols d€à

;;ta.r* soua *a;"* a"'quatité de travail, mais les pluies durant cette période

p";#i $opper le 
"h"oti"r. 

i'o.."n de ta figurre 17 montre que le risque de renontrer des

nrÉcioitations suÉrieures à 30 milimètnss sot qrriore 3*o n'etoède 5O % qu',æ't mois d'août' En

iuf,fi""*r;ï"iJ"; a* prri* de 5 à 10 ttiini.ei=" pourront sopper.les pour des

problèmes d'adhérence, mais'aucnte éfêrence n'est disponible sur l'a relation entr€ le nombrc de

jours d'arrêt et l'intensité de La pluie'

c,est également le cas pour les moissonneuses-batteuses, qui pocent de's problèmes

d,utilisation plus complexes. c-es'machines lourdes, de 6 à 8 tonnes selon leur charge en paddy'

vontinlervenirsurdesparcellesenæulsderessuyage.I.espaysans@rnmenænt..eneffetpar
vidangen la lame a,ea,, errcor" frésente qry h pa'";11e, 1a daæ gâréralement conseillée se situant

deux semaines "u-t 
."*ité'(Grist, 1975). b. pout des raisons de coûts et de facilité de

déplacements, les entrepreneurs ont tous opté pour des machines montées sur pneumatiques' alon

que la solution l"lin AU a-" æs conditions est d'utiliser des clrenilles pour diminuer la pression

ils.il'. il;t,il; depÀi"ce é de catagi entre récolte et nanr"ié sc poce donc'

L1yp"ua* d"rme relation eitre portance et humi-aite alsot amène à s'int€rroger sur la dynamique

de reszuyage des sols en fonctio;de leur æXure, leur salinité, et leur topographie dans la parælle,

ainsi que l,influence uo prJo po* io récoltes ie saison sèctre chaude. Comme nous I'avons déjà

r*riÀ?, À**l s"-nir6u"i et peu fréquentes avant le ler août, voire quasi-nulle jgsqu'au 15

irr:n [trigr- rA. Mais bien que statistiquement.peu probable, quel sera l'effet d'une pluie sur le

déroulement du chantier Z iirË-ù"U"f"-àtt, quaie ei I'incidence des conditions d'intervention

f[*,,"": vcnsc, adventices, 
-ta:lte 

aes p"""Uto) sur les performances d6 mat6ids et le

d-érouternent des chanticrs de rêcolte ?

'ce choix avait été fait à l'époque par la SDRS (Martine,195;4.), puis par la SAED dans ses essais de moissonneuse.batteuse

zur les culvlA de Dagana et Nianga (constantinov, 1982).
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,-.^- -lr,* 
qr. t"^prddy ne,soit actre'ementps payé à la qualité, nous pouvo,s également nousmterroger sur I'influenoe qu'auraient des tg*iæ. àtrtaeo par rapport a ia maturiæ sur la qualitéphysique du paddv. ras <ùncrences 

"u."tiq"* *Ë-J,ir* ,*,ii" 
"rr"a" "ir"ii"L fluies,laissent supposer que æs effets ne,ant pa, iaentiques O,une campagne à l,autrre.

figure l7 : Analyse fréquentielle des pluies par quinzaine

ëP:0,2 lP:0,5 *p:O,g

r/r, U t Ué llg lll0

La gestion des calendriers de travaux en double odture irriguée et motorisée dans le deltadu fleuve s€nécal nous fournit T ï*pr" lmplore pour analyser l'incidence a" t,orgroir"ti*collective du travail sur la oonduite d'* .ysta." a" 
"uitu-. 

r" âio"site à"s d*ù soutevées,la multiplicité des acteurs, nous ont amené à faire des clroix en matièrc de sujes traité.s et de pointsde we adoptés. ces c.hoix n'ont ng été pos€s apnbn, mais se sont précisés en @urs de rccrrerche,en fonction des observations a aiagnoitcs etiectues, de la éaction d* ;;;;des moyensmatériels, humains et financiers disponibles. Nous avons :

- privitegié te point de vue dcs organisations paysann€s par rappoft à ceux des individuse.t 99 entrepreneurs agricoles, tout en cherclunt à comprendre la naturc des relatioru en*e cesdiffér€nb aceurs et leurs effets sur tes carendriers de travaux. Il est en effet appanr-qrr" ro a*u^cen*aur( par rapporr à notre probrématique éaient runion des GIE et res ciÉ. Àâp". .- pointde vue différent aurait oonduit à un auri disposirif a;*qr&"lt d;""Ë.à;;:*
- centré nos invcstigadons sur fidentification des dêcisions prises en matièred'organisation du harrail ct teurs rdations avec Ie dérouternent d- *".ri, q-r*t* relevantde 

la. 
discipline Nous n'avoas donc pas ctrcrché à --**t ilræ, dont cesdécisio'lls se constnrisaient au sein des organisations, problène relevant des sciences sociales. Nousexposerons en discussion les interrogations que nos àbservati-s s*at",rt sur;ph.
- limitê ra oottecte 

_de 
nouveles réfêrences agronomiqucs à deux tlrèrnes appanrsimpoftana ey ry" perspective de diagnostic et d'aide a'i'""ti* ,'ro ."r"tio^ *t .-vidange desparcell. es'_stades du riz' drrymrgue de rcssuyage et portance des moissonneuses-batteuses, d,unepart, I'influenoe de la daÊ d: tu]* -ry ! qoalité irrysique du paddy, a" t,uut 

". 
i"..uu"r*tnous avons bénéficié des résultats ae t'aoneo 

"n 
*"tière de connaissanæs et de modélisation dudéveloppement du riz au Sahel.

periode t950-1983
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Chapire e.

Matériel et méthodes

I.es quesions soulevées au chapire préédent sont traitees à lravers ul cadre général

d'analyse, exposé en têæ de ce chapitr,e. Puis nous pésentons les différerts sites d'étude et

terminons par les méthodes d'enquête utilisées.

2-1. lt cadre général d'analyse

L'analyse de I'organisatim du travail dxrs ts5 exploitations agriooles a fourni les âémena

d'un renouveilement r€cent Ces bases theoriques et méthodologiques conoernant tant l'étude du

comportement des agriorlæurs que la fonction de conseil. Cetæ évolution a débouché sur

I'ehloratim de deux concepts : le modèle d'action d'une part, un cadre formel de rcPrésêûtation

de l'organisation du travail de I'autre. Nous sommes partis de I'hypotùese que oes deux oonoePts

pouvaiént nous aider à depasser le sirnple enregistrement des pratiques pour en æmprendre les

déterminants et les effeæ sur la conduite de la double ctlfilre.

2-1.7. Le concept de mdèb d'action

2.7.7.1. De I'aruIyse des pnxiqucs ula.processus de décision

L'analyse des pratiques des agrianlæurs a sensibilise les agronomes à la diversiré de leurs

conditions de production. Elle a permis des avanées en matièrc d'adapatior des innovatios aux

oontraintes et ôp'portrmités rencontrÉes par les producteurs, au moins pour des lechniques simples

telles que 1e clroii d'une fumure ou d'une variété (Triomphe, 1988 ; Tripp' 1991ab). 
.[Jne 

certaine

insatisiaction se dégage néanmoins de ces travaux. L'analyse des pratiques est elr effet liée à leur
période d'observation, et notammeût aux adaptations qu'exeroe I'agdculteur faæ à faléa
èli-"tiq.r". Elle nous apprend peu. zur les différentes solutions qu'il envisage en préalable à I'ac-tiolt

"t 
*t ù proédures aJcnoi", sur ces modes de geSion du futur et de l'incertitude (Papy' 19%).

Sur le plan plus opérationnel de faide à I'action, elle se montre insuffisaaæ pour traiær

de problèmes complexes, ne se r€duisant pas à des orpérimentatiors €n Petites parcelles, æls qæ

foiganisation du travail sur I'e:rploitation, la gestion du système fourrager, ou les choix

d'assolement. De plus cetæ approclre ne permet pas d'envisager les effets de conditioîs climatiques

ou économiques nbn observées durant li phase d'expérimentation, sur I'iatérêt d'une inaovation.

Comment I'agriculteur peut-il alors évaluer la pertinence d'une solution par rapport à sm problème,

et le risque fe a son 
"iopn* 

? Comment l'&pert extérieur pel:t-il t'aider dans æfie éflexion ?

Pour lever ces limites, il est apparu nécessafu€ de depasser les pratiques pour s'intéresser

aux pnooessus de dérlsion des agric-ulæurs. Cætæ ruptue a oonduit les agronomes à s'ouwir à
d'autres disciplines jusqu'ici ignorees, telles que les sciences de la décision, les sciences de gestion,

la sociologie àes organisations, la psyclrologie cognitive. L'objectif tr'est Pas tail de comPrcn&e

les proæssus oognitifs a t'origine des décisions prises, bien que certains travaux s'y so-ient intfu€ssé

(Cerf, 1994), que de ænstnrire un cadre de repésenaton perm€ttant de porær un diagnostic sur

les mécanismes en jeu et d'engager un dialogue avec I'agriculæur-
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Trois grandes consideStigls 
""t _ryiq: ce'e approche. La dimension -dynamique de raprise de décision tout d'abord , lTgn (1960) distingrË ainsi rrois prrases a"nsËloocess* , r"première consiste pour I'acaur à déte.têr et formuier les proHèÂes Onteltigerà adivie), laseconde à concevoir un ensemble de solutions possibles A6:ig, a"ti@r,'" iïa"_r"* à choisirparmi oelles-ci une solution (ctaice activityl. banr 

""t 
enclraînement, le décideur mobilise rmensemAle de repésenatioos- rpqî ou ,'d;imzgesn 

Oumez, 1991). Ceiles_ci orienænt ses clnix,mais évoluenr égalemenr à la lumière des écarri entre Ésultars obr"il;"rÉ,À;f *u",, *"phase supplémentaire d'évaluation- Cette dimension ægnitive oes processus'aecisionnels amàrc
(1982) à distinguer la décision virtuelle, actià sur les Ëprésentations, de la décision

rÉelle, action sur les odets.

- Lc caractère prévisible du pmcessus décisionnel ensuite: s'inspirant des travaux de
nv$gtoguls tels que Piager, 

-ces 
auæurs souligrent la ændance au aeciaeur, pr.oc r""" a u"problème, J activer une proédure de résolution-connue. Dumez sourigne a;"si "i;irrrportorne astatu quo dans le prccesns de décisîon", et Courbon parle de stabilisaion aes-repJJ-ntations axlors que les décisions réelles sont onformes à ce que i'acïeur en attend. c.e comporæment général

oondrrit à I'éla-boration de programmes prévisionnds inscrib dans tes reprcsenàions, qui évitent
au décideur de systématiquement dérouler les quatre prrases preæAerrinent aecriæs raæ a .,-problème conau (Heiner, l9S3). Ces "plans d,action", "repravrrUtAn scnânatlque a(oa)
afraflt&ée susceptible de guider_l'activiæ du s4jet', Gfoc, fSSt), *m egJ".*, un moyend'anticiper sur un futur incertain. Ce mode de traiæment ae t;incertituae est pirricutiÀrement tiene4 a1rx 99cisions qui reviennent de façon péri.aiq'a"ls; vie d,rme
organisation (Simon, 1960). t es 'procêdues de rcufize " que les rg.i"uræun mobilisent quand ilsraisonnent I'implantation d'une culture, relèvent des mêmès phenàmènes cogniti*icerr, rr+1.

La rationalité du décideur enfin: au modèle néoclassique de ta rationalité absolue,
représentail I'individu sous la forme d'vnhomo oeconomr.cas, (i) complèæment infà._e ao t*_t
et aboutissaats de ses actions, (ii) infinirnent sensible aux modificatiâns de son environnemenr, ettfi) rationnel, à savoir capable de mefirre de I'ordre dans son environnement et de faire des clroix
maximisant une foncrion d'utilité (Sfez, 19gg; Guerrien, 19g9), s,est *butit é" la notion, plus
proche du réel' de la rationalié limitê ou proc€duraler, où I'individu, ptaæe aevaai une situationcomplexe en univers incertain, dispooe d'une infonnation limftê ei choisir une Luuon lui
?::issTrt {eguaæ'zparragnort à son objectif et à la perception qu'il a du problème (Simon, rszo,
1978 ; Le Moigne, 1990b).

Passant de findividu aux organisations et à leurs décisions oollectives, Bergeron et lvtartel(194e) prspoûetrt un modèle de Ia 
"atiottatitc 

aaaptac"e, fondée sur uæ oonstruc;on progressive
des êgles de décision et des objectift poursuivii en foncrion aes experiences 

---Èléur"r. p*,
réduire la oompledté interne et externe a forgaaisation, tes décisions prises, ralurt r a'une
négociation entre plusieurs acteurs, rclèvent-d'@rations programmées, mobilisani un petit aombre
de variables critiques et rme vision simplifiée de I'enviionnement. pour les 

"rræu 
, ce modèle

oorrespond à des organisations évoluant dans un environnement hétérogène et di"*iné, cherclant
p.lrs^ à_s'adapær qu'à effectuer des pÉvisions. ce modèle ot .ffi r" ,oi.* J"pæ a *æsl aron-

' au sens où la rationalité de I'acneur n'est Pas examinée uniqrenent sur la nature des d€cisions prises mais égalûrcnt $r
les processus, "bs délibêmtions appopriëeso, qui en sont à forigine (Sinon, 1976 cité par OiorUrno, tSgt).
2 traduction donnéc par Bourgine et L.€ Moigne (190) du ltrjrme ,efisfrcirg, forgê pôr Simon.
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2.L.L.2. De Ia stratégie à l'actian : k modèle d'action

S'inspirant de ces connaissances, les premiers travaux sur les processus de décision des

agriorlæurs ont porté sur la conduite d'une cultre, la betterave sucrière, choisie pour sa rclative
simplicité et sa position centrale dans l'assolement des exploiations du Noyonnais (Cerf et
Sebillotæ, 1988 ; Sebillotte et Servettaz, 1989). Ces reclrerches se sont déroulées avec un petit
nombre d'agricrrlæurs relevant de types différents, par questionnement sur leurs décisions prises

ou pévues et par obsewation de leurs comporûements au oours de tours de plaine. Elles ont montné

I'exisænce d'une ænsruction æmmune des processus de décision, autour d'un Programme
pévisionnel de travail incluant (i) des objectifs à atteindre, (ii) un ensemble de êgles contrôlant
forganisation des drantiers, à savoir le déclenclrement et I'eûchaînement des operations culurales
d'rme parælle à I'autre, à partir d'indicateurs tels que de.s dat€s calendaires, des événemerts
climatiques ou des états du sol. Cæ Fogramrne oomprend des nsolutions de rechuge", ænant
oompte de la variabilité des états du milieu en fonction d'événemens climatiques perçus oomme
probables.

C,es reclrerches ont été étendues à I'organisation du travail sur les exploirations agricoles,
débouctnnt sur un cadre genéral de repÉsentation exposê au paragraphe suivant (Duru et al,
1988;Papyetal.,L98E;Pzpyei,al.,1990;Navarreæ,1993;Kedda, 1994).PlusrÉcemment,
elles ont conoerné la gestion de la sole d'une culture (Aubry, 1995), et les systèmes fourragers et
d'élevage (Hubert et al., 1993 ; Duru et al., 1994; Girard s al., 1994 ; Guérin et al., 19941.
Aubry montre ainsi que les agriorlteurs qu'elle étrdie dans le bassin parisien, conduisent leur
crrlûre sur la base d'rm programme pévisionnel construit non pas au niveau de la parælle mais

de la sole. Les inærventions culturales sont décidées à partir d'observations effectuées sur des
nparcelles guides", dont l'état a valenr pour rm lot de parælles pouvant changpr d'rme intervention
à I'autre. Dans les exploitatiors d'élevage, I'agric{læur doit coordonner dans le temps et I'espace,
et sous I'aléa climatiqræ, la oonduiæ de surfaces fourragères dont les produits servircnt à dimeût€r
des animaux, eux-mêmes soumis à des oonduites specifiques et à des objectifs de production. tæs
auteurs montrænt là encore l'orisænæ d'un ensemble d'adaptatons programmées, articulés autour
de deux niveaux de gestion. læ premier est global et structué auûour d'un plan initial qui démupe
I'année en périodes, le second ærrespond à la gestion @urante, au pas de æmps quotidien.

Cdre fort€ cotrvergenæ des processus égissant le comporæment des agrioilæuls sous la
forrre d'une organisation préalable et forgée d'exÉriences des décisions à prendre, a conduit à
l'élaboration d'rm cadre genéral d'analyse désigné sous le terme de modèle de l'agrioilteur pour
I'acdonr, oomprenant (Sebillotte et Soler, 1988, 1990 ; Papy, 1994)

. "w ou plusieun objeaifs génémux qui definissent Ie terme ven lequel convergent les

décîsions dæ ryricultæn ;

. m pnogrurn re prévisiomel a dæ étasobjectifs intenttêd.iaires qui d$nissent b point
de pa.sage obligês et d6 ,rrontsræ où l'agricultanr pouna faire dæ bilans en vue de "næter" où
il en est dc la Éalisatbn de sæ objectifs génémux ; se t ouvent airci fix& b indicateun qui
semiront atx dêcisions ;

. un corps de Èglæ qui, en forction d'un clanp d'érÉænena fuaus pergs cnwæ
posibles par I'agricuhew, définit pour cluque étape du prcgranne, la naturc des décisions à

1 le plus souvent abr€gé sous le terme "modèle d'acdon".
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prcndre pour Wrenir aa dêroulernent souhaité dæ opêmtions et lo Mturc des solations de
reclunge à mettre en oeuvre si, à ceftains ,narnerr&, ce déroalement soulaité n'est pas réaligable'.

Cæ æncept s'applique bien aux décisions æncernant la ænduiæ d'une culture ou
la gestion tecbnique de l'orploitatior, sur un pas de temps ne dépassant pas I'année, au couni
duquel I'exploitaton est supposée stable et son environnement aléatoire, donc srsceptible de
raisonnements probabilistns sur le climat ou les prix. L'agriculæur se fixe alors des objectifs et se
onstnrit une stratégie de cmduiæ de son erploitation (Papy, à paraître). Dans ce cas, le modèle
d'ac'tion peut être assimilé à un système de pilotaç par lequel I'agriculæur traduit sa stratégie en
actions (Crinrd û al., 19941. Ce proæssus est complété par une phase de diagnostic, où I'acteur
s'assure de la coaformité des résultats obtenus avec ses objectifs et révise éveûtuellem€nt ses êgles
de pilotage, la stratégie suivie, voire ses projets initiaux (I-orino, 199f). [æ modàe d'acfion
poosède donc une c€rtaine p€rrnan€nce, susæpible d'évolution et d'enrichissement par intégration
de situations nouvelles : événements climatiques jusqu'ici inconnus, innovations technologiques,
ou changement dans l'organisation des marchés.

Nous faisons I'hypothèse que le modèle d'action constiûre une "grille de lecture" qui nous
sera utile pour inærpÉter les deærminants des pratiques des acteurs, et construire une
r€pr€seûtation de oes processus qui puisse servir de base commune de dialogue (Aubry, 1995). Lc
diagnoctic porté sur cett€ base sera construit autour de deux points de vue (Sebillotte, f990b).
Cælui de I'agriculæur d'abord : a-t-il éussi ce qu'il voulait entrcprendre ? Ses objectifs en terme
de risque sont-ils r€spectés ? Quels sont les points de blocages de son modèle ? Mais l'erçert
consenrê sa faculté essentielle de porter, à partir de son éférentiel propre, un jugement extérieur
sur les choix effectués par I'agriculæur : ses indicaûeus sont-ils pertinents ? Y aurait-il moy€û
d'operer différemment, voire de changer d'objec'tifs et de stratégie ?

2.1.2. Iz adre formel de rqrêsentatîon de l'organîsation da trwîl

L€ mcept de modèle d'action donne un cadre genéral d'analyse des proctssus de décision.
Mais il ne nous précise pas les questions que se posent les acæurs et ænrment ils se les posent face
à un problème donné, qu'il soit ponctuel tel que le églage d'un outil, ou oomplexe tel que
I'organisation du travail. Pour I'observaæur extérieur, le concept de modèle d'action doit être
complété par un cadre formel de rcpésentation du problème à traiær, qui soit suffisamment gâréral
pour s'appliquer à un grard nombre de cas. Sa conception part dorrc de I'hypothèse que les
agriculæurs se posent des questions similafu€s, mais que leurs éponses peuvent différer d'une
exploitation à I'autre. Un æl cadre a été proposê pour l'organisation du travail, thème pour leqæl
la dérnarche pr€sentê ici est la plus avanée.

2.1.2.L. Ewh,ttion dæ approcles en ,rutière d'organisatian At ftavail

Le problème de I'organisation du travail a connu un regain d'intâ€t en Europe depuis une
vingtaine d'anaées, lié au développement de la mécanisation dans les exploiations agriooles. Cælle'
ci a eu pour effet d'augmenter la productivité du travail, mais la simplification panllèle des
assolements a entraîné I'ap,parition de poiaæs de travail à oefiaines Ériodes de I'année, que les
agriculæurs, soucieux d'inærvenir à æmps et dans de bonnes conditions de milieu pour s'assurer
des rendements élevés, ont résolues en augmentant la puissance et la largeur des matériels
(Sebillotte, 1986). Cette marge de sécurité par rapport au risque climatique s'est traduite par une
augmentation des ctnrges de mécanisation, qui repésentent aujourd'hui 25 Vo dæ charges totales
zur les exploitations de grande culture (Papy et a/., 1988). Cette stralégie est aujourd'hui remise
en cause avec I'instabilié des prix liée à la nouvelle politque agricole ootnmlme en Eurcpe. Une
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certaine convergenæ apparaît alors avec les siûrations tropicales, où I'insatilité dlraux de clunge

influence forteÀent leïéveloppement de la mécanisation (Banque Mondiale, 1988).

L'organisation du travail intervient comme facteur de choix des equipemorts car ceuxti

doivent perirettrc de éaliser des objec'tifs de daæs eJ de qualité d'intewentioru.culturales' en

combinaison avec des modatités d'utitisation de la maind'oeuvre. læs méthodes développées en

nurope ae 19/6 à 1975, se sont essenliellement ataclrées à définir des normes de ternps de travau'(

et a'J.ga"is"tion des chantiers. Celles-ci ont été introduiæs ensuiæ darrs des modèles d'optimisæion

Ëfr qtË f" pÀgrr--"ti"r linéaire pour défi$r fa comlrnarson d'equipement et de- main-d'oeuvre

,66ê U i-;yp" d'exploiation àonnée (Piel-Desruisseaux, 1963 cité par Sebillotæ' 1986 ;

ChËmbart de tiri*" a it. ' 1969). tæs rclations enûe temps de travaux' humidiédu sol et climat

sont alors peu én[diês, bien qu'elles paraissent sigrificatives (Maniclron et Sebi[otte, 1969) '

Dans ces modèles, la campagne agricole est découpée en periodes fondées sur des dates

limiæs d'exécution des travaux, ai'iiteriJur aesqueUes est analysé l'équilibre entre-la dêûrende et

l'offre en travail (Reboul et at' , 1970). Pour ænii æmpe de I'aléa climatique' f offte est calqdée

,* t" u"r" du nombre de jours disponibles huit années sur dix. cætæ notion, déjà définie par de

ôr"p"rin 
"o 

18a8 pour aàsigner t"i lou.t où les travaux agricoles sont Possibles en fonction du

"lirri"t, "rt 
éailie â dire d'eirpert, a 

-partir 
a'uuegistrements sur des o<ploitations d'agnodæurs

i--Éærræ" (Reboul, lg64,ig6q,àu de modèles de pévision de l'état hydrique du sol reliés à

des normes agronomiques * -"tC* de qualité de travail à obænir (Feodorof et al' , L9721'

L'efficacité de oes approches en terme de oonseil est limitée par le fait qu'elles prennent mal

* -tnpæ to conditions rc"uo a" prises de des agriorlæurs. E{es partent d'rme vision

iorrn"ti"" a" fr gestion de I'oçloita'tion agricole, gue ce soit au Plan des .ggftiI-tgtd*
limités à ta ma.ùnisation d'unè fonction J'utilité Àtonaty et Hautcolas' 1970) ' du découpage du

temps et de I'eçace, ou de I'aléa climatique. l-a qualiré d'rm travail éÉant foûction des conditions

quotidiennes, I'agrioiltèur doit raisonner ses interventions au pas de æmps

journâlier;; ,roo'p", bloc au sein-auquet tous les jours sont considéés comme identiques' [a
'ætoition du jour disponible et la fixation d'un niveau de risque a priori soî égalem€Nrt

ùtiquaUtes. ùpo* æ at. (tSæl montrent ainsi, sur I'exemple de deux- exploitations du

N"tâ*"ir, que ies oonditions dans lesquelles un agrianlæur est pr€t à inæryenir y-ariert selon la

*Ér" Ou *o .quip"-*t, ses oQiecnib "t 
sott o.gaoisati-t du travail. Par ailleurs' un jotr

Gpottilf" pour ô" opeotio" pe't ne pas lletre pour- uae autrre effecfirée simultanément' Enfin un

.ar" ugridufæ* peui moaiRei ses rÈgies d'inærvention au 
"ours 

du temp6 en étant moins exigeant

fotsqu'ii ptuta au rcarU dans s€s travauxr (Csf et al', L94\ '

Bien qu'elles n'aient pas touiours rm objectif de conseil aussi affirmé, les études du travail

dans tes e*ptoit"tio* * .iti* tripiot o"t otu"e ao métrodes voisines- L'importanæ de la

culture manuelle dans de nombreuses sitstions, ont amené économistes et anthropologues à

s,intéresser à la division du travail dans les exploitations (Minvielle, 1978 ; Benoit-Cauia' 1986 ;

iÀn" 
"t 

at., t9901. oe granaes êgles de rcpartition du travail selon l'âge, le sexe, Iorigine

familiale o1r extérieure à l;exploitatioir des individus intervenant durant la campagne agricole, sont

mises en évidenæ à partir die calculs de bilans par opération ou par periode. Ces rè.eles lotrdTt
d,ailleurs en grande partie les relations sociales au sein des villages et des exploiadons Oenoit-

ô"t in 
"tf'"V": 

1982). L'intsoduction et le dêveloppement de la mécanisation sont étrdiés à travers

I oour autant oes critiqucs nc r€mêttcnt pss cn câuse I'intér€t des comaissanccs atronorîiqucs à I'origine de la défiridotl dtl

idriaitp.tiUf", et de'leur confmntetion tux indicâteurs ct rePÉs€ntarions de I'aSriculteur'
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ses effets sur la productivité et la division du travail, les stratégies d'oocupation de I'espace, et les
revenus (de Koninck, 1981 ; Bigot, 1989 ; Richards et Ramzani, 1990;-Faure, 199aj.

De leur côté, peu d'agronomes s'intéressent alors aux relations entre organisation du travail,
milieu naturel, et calendrier culûrral. [æs travaux de Milleville au Sénegal (1972, 1976), bien que
limités au niveau de Ia sole de colon ou d'arachide d'une exploitation, montrent pourant que le,s
agriculteurs élaborent des stratégies fines de gestion du temps et de I'espace en fonction des pluies,
qui ont des r€percrrtions direc'tes sur les rendements obtenus. Sans douæ faut-il y voir la difficulté
pour les agriodteurs de s'exprimer sur des connaissances largement implicitest, et pour les
agrcnomes la difficdté d'aborder un problème très pratique dépassant leur aiveau d'intervention
habituelle qu'est la parcelle- Dans tous les cas, la prise en compte du point de we de I'agriculæur,
et la traduction de ses modalitê d'organisation du travail en questions intÊrpétables par un
observateur extérieur en we d'ua diagrostic et d'une aide à faction, rendent nécessaire la
formalisation d'un cadre de représentation.

2.1-2.2. Iz cadrc de rcprésenwion utilisé

Le cadre de repéseirtation specifique à I'organisation du travail sur des exploitations de
gralde cultæ a été construit à partir des mêmes travaux qui ont conduit à l'élaboration du conaept
de modèle d'acnion (Lapotæ et al. , 79% ; Cerf er Sebilotte, 1988 ; Dunr æ al., lgBB ; papy et
al.,1988 ; Sebillortæ et Servettaz, 1989 ; Chaælin q.al-,19931. Cette formalisation était une étape
obligée dans la construction d'orELo (organisation du travail et langage à obje0, outil de
simulaton informatisé permettant d'analyser la sensibilité d'rm mode d'organisation donné à I'alâ
climatique, dans une perspective d'aide à la décision. La stnrcture du logiciel reprend donc celle
du cadre de reprâsenation, articulée autour de trois niveaux de gesion du æmps et de I'espaoe :
le chantier, I'enchatuement a la t'riode (figure 18).

figure 18 : Cadre de représentatio[ de I'organisation du travail

ll{FoRtsTtoHs
refttlrBËmor,.l

grfæertrlcr.tl tJc
CtnIAT

source : Attonaty et al., 1990

t comme nous le faisait remarquer un riziculteur de Camargue avec qui nous avons mené un travail simitaire en 1994 :
nl'organisation de l'explointion, jannis on en parle entre nons ou avec les techniciens".
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Le chantier constitue le niveau operant de cette repésentation. Il est caractérisé par les

opérations à éaliser simultanément sur la iarcelle, la combinaison de maind'oeuvre et de matériels

nàcessaires, et une performance, fonctionàes conditions de milieu : type et humidité dusol, climat,

taille des parcelles, etc.. L'enchainement se définit comme une suiæ de chantiers, que I'agriculteur

reatse sù des blocs de parcelles traitées de façon homogène. [æs enchaînem€nts font donc

intenenir des règles de dércoupage de I'espace, dépendanæs de la nature des systèmes de culture

que choisit I'agriculteur p"r rappo.t à ces objectifs et stratégies, et aux contraintes que lui imposent

lê milieu naturel et ,on 
"ttti-ntt"tent 

économique. La sucæssion des chantiers dans le æmps

mobilisent des règles d'cnchaÎnsneNrt que I'on peut regrouper en deux grands types' se distinguant

en fonction de li capacité de maind'oeuvre et d'équipement de I'exploitation par rapport à ses

besoins : I'enchalnement séquentiel, opération par opération, où le chantier i+.1 eS déclenché une

fois le chantier i aclrevé sur I'ensemble des parcelles des blocs concernés, et I'enchaînement

simultané, où tous les chantiers relevant du même enchaînement sont effectués paælle par parælle

(Papy et Servettaz, 1986 ; Sebillotæ et Servenaz, 1989).

Dans de nombreux cas, I'agriculæur conduit sur son exploitation plusieurs systèmes de

culture à la fois. Dès lors que ses ressouroes en travail et matériel sont limitées, il doit établir des

priorités enûe les différents travaux à éaliser à un insant f. Ces priorités entr€, chantiers et

enctrainements Peuvent évoluer au cours du temps, en fonciion de ses o$ectifs de calendrier pour

une culture donnée. Pour rendre comPte de ætte organisation, la campagre agricole doit être

découpee €n périodes, au sein desquelles I'agricllæur mobilise des règles d'arbitrage entre

ctrantien et enchaînements. Læs périodes sont bornées par des dates limites pour une culfirre et un

chantier donnés, et des êgles d'ajustement sont pévues en cas de retard. Les objcctifs de

I'agriculteur en matière ae catenarièr et de quslité de travail ne sont Pas explicrtemsrt intégÉs à

* -"aao., 
mais sont utilisés comme éléments de base du diagnostic qui sera porté sur I'efficacité

de son modèle d'action en relation avec un niveau dc risque acæpté'

Aubry (1995) donne ainsi I'exemple d'un agriculæur du Bassin parisien cultivant un

assolement pomme de tene - pois - betteàve sucrière - blé, et recherchant un rendement en blé

élevé. Son objectif est de semei ses blés du 5 au 20 oc'tobre sur les péédents récoltés précocement

(blé, pomme de terre et pois), et avant le 10 novembrc sur betterave. Son organisation du travail

à I'automne est donc décôu@ en trois periodes. Avant le 5 octobre, la récolæ des pommes de terre

est prioritaire, suivie de celle des betteraves sur les sols plus argileux. Du 5.au.20 octobre' les

semis de blé deviennent prioritaires sur les Éoolæs de pomme de terre, celles des betteraves ne se

poursuivant que si les conditions climatiques sont favorables. Après le 20 octobr€' Ia priorité est

àonnée à la récolæ des betteraves, selon le calendrier fixê par la sucrerie. Si des retards surviennent

dans le déroulement de la seænde phase, I'agric{lteur décide à partir d'une date' de

déclenclrer la tr,oisième avant que tous les blés sur pomme de ærre ne soient semes.

Tant la définition des chantiers que le corps de règles utilisees mobilisent au quotidien un

systè:rnc d'information composé d'indicaæurs sur le milieu naturel et cultivé (humidité du sol'

variables climatiques), sur l'ètat d'avancement d€s travaux, sur le calendrier, et sur les ressouroes

disponibles * rlr"iod;o"u"re et matériel. Le contenu de ce sysême évolue avec le déroulement de

la campagle, et notamment des travaux effectués.
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Carte 4

Localisation du périmètre réhabilité de Thiagar et des villages de Thiagar et de Ndiethene

Carte 5

Situation des différents vitlages du GlE, et structure hydraulique générale du ;Érimètre de Thiagar
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[æ concept de modèle d'action comme ce cadre géneral I'o.lt p^ p"ï Tl-tltÏ^l:
représenter dans ioute sa complexité I'organisation du travail d'un agriculteur' que. cesott au ruveau

des processus cognitifs qui so'is+endent-ses processus de decision, ou au niveau de I'ensemble des

adaptations effectuées 
"" dl;l;;; "n 

fà"tion.d'evénements impévus. Comme tout modèle

appliqué à un système compl"*e, ils se veulent d'abord vrL "outil d'exptoratian de Ia réalité'

(Legay, 1988) no* p".ru,iÀi-âe guider I'analyse des modes d'organisation choisis par les

agriculæurs, de juger de leur incideice sur la conduite de la double culture, et d'alimenter le

Aî.bgu" avec les a&eurs. Partant de I'hypothèse que c€s deux conc€pts sont utilisables dâns notre

situation specifique, plusieurs questions se posent :

- les agriculteurs ont-ils à I'esprit un programTe pévisionnel d'actions avant le démarrage

des travaux ?-Ce programme a-t-il une valeur collective ?

-quelleestl'influencedesfacteursaléatoiresetincertainssurlamiseenoeuvredece
programme, et de I'organisation du travail en gênéral ?

- ce programme évolue-t-il d'une campagne à I'autre,

des différentes composantes de I'organisation à gérer ?

- ce cadre d'analyse es-il pertinent et suffisant, ou doit-il être enrichi par une approche plus

organisationnelle ?

2.2. Pr€sentation des sites étudiê

Cette étude a été effectuée sur deux perimètres irrigues situés le tong-du fleuv.e, Thiagar et

Boundoum (carte 3 et carte 6). Ces grands 
",nén"g".untr 

inec complète maîtrise de I'eau, ont été

installés enrre 1973 et feZO, iuis éfiabilités pour ihiagar en 1988-1989, pour Boundoum en 1990-

1991. Soulignons d,emblee ô"t""j1" rectrencfre n'émâne pas d'une demande.des. agricultcurs'

mais de l,Etat. Elle s'est Ln effet inscrite dans un Prograilme de recherchedévelopPement

accompagnant les éhabilitations, réalisé conjointement P". i'FnA et la SAED avec pour objectif

,la levée des contraintes à la double cutni" (De La Croix et Jaujay, 1987). læs aménagements

Ctuaie, n'ont pas fait I'objei d un choix raisonné, étant les seuls à rÉaliser la double culture dans

i" a"rt ùra*t la durée de notre recherche. Mais leurs caracéristiques différentes nous ont permis

d,analyser l,incidence ao crcrn"ntr structurants des aménagements sur I'organisation du travail'

Cesdeuxpérimètr€sregrouPentdesagriculteursoriginairesdevillagesdifférents.Desnotre
première 

"*p"gru 
a'etuae, Ë Jieau d'orianisation, intermediairc entre les GIE et I'Union des

GlEetnonaPparentphysiquementsurl'amenagement-,s'estévéléjouerungnndrôledansla
;;tt-d* ln'"îc.i"t, igd*ï; eirÀ ncgo"iationi avec les enrrepreneurs. c-ompæ ænu du nombre

ie rittages pésens sui clrtque perimètË, quatre à six-' et des moyens humails.limités dont nous

;ip6,g;:;,;ous "to 
prcrdJ .Ë.*teina."-nôs travaux à trois villages. Notre choix s'est porté sur :

- un village du perimètre de Boundoum, Diawar, Pary q1: nou.s. y. tralaillills 
fenuis 

1987'

sor.rs la forme d'un suivi d;exploitations agficoles "y-t 
fon"tion d'observatoire et de terrain

d,experimenation. ce aispositii initi.r norri 
" 

permis de suivre le dêroulement d'une première

"**'J*"" 
a" a*ur" *huà-* rsga 

"t 
1989' Effectués sur un echantillon de parcelles' les relevés

de calendrier ne donnent ù -" vision de I'organisation collective du travail' Ils fournissent

néanmoins certaines indications sur les difficultés rencontrées par les agriculteurs lon de cette

première expérience.

dans le sens d'une meilleure maîtrise
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- deux villages du perimètre de Thiagar, Thiagar et Ndiethene, car ils @uvrent la majorité

de sa surface, ils sont proctres de I'aménagement, ce qui facilitait les ren@nr€s avec les

;;ÆË; rendait possible leur suivi pai un seul obsàrvaæur, et la double culture y a été

permanente pendant les trois annees d'enquête'

Cedispositifnousapermisdecomparerladiversitédesmodesd'organisationdlttravail
entre villages au sein d'un mem" amenagemet t, ainsi qu'entre des aménagements différents' A cet

effet, cette pésentation met en évidence les traits communs et les différences entre les sites étudiés'

2.2.1. Izs anérugemen8

I.esdeuxperimètresdeThiagaretBoundoumconstitrrentdeuxexemplesdes.grands
aménagements,, 

"æCu 
p., ta SAED A"io to annees soixantedix. Tous deux sont inigués à partir

J*" Jotio. a" pornp"ge etect iqu" situê au bol! du fleuve, et ont été rehabilités pour le premier

tlSgS-rSSO, four'le secona, * rSSCrSgr. Thiagar couvre 872 hec'tares, au:rq'els viennent

,;":""Ë. zes rt"à"*" a'amei,{emcns sommaires ncriprrcagrys,.yt .*: 1ry{::.totale 
dominée

âe'1.68hectares (SAED, tist). Bounaoum comprenait 2'400 hectâr€s avant réhabilitation

Guo[^uUegrot"ct rri.L, 1988i. 822 hectares étaient Éhabilités au démarrage de aette étude'

situés sur les secteurs de Boundourin Nord, dont dépend le village de Diawar, et de Boundoum Est'

Chaque amâragement est mis en valeur Par d9s nafsanl pro:enant g:-lli",:T villages'

5.g00 personnes *n -n""ic., prr r" p"tneuà de Thiigar, éparties sur sep.villages (caræs +

et5).Troissontàdominanæ"tt'oiq*wolofetprochesdel'aménagemelrtot'içT'Ndiethene'
Khor), deux sont des "t-p".""s 

p"uft a U peripnerie du perimètre' Ohi;nel. Doki et Luk
Demis), deux sont des quartiers ae nicrraru-tou dont les ttauitants revendiquaient des drois

fonciers sur une p"rtie aeî àvetæ initiate (Ndiaw et NdianguO. Ia- partie. réhabilitee de

Soùaou. eS paiagée entre quatre villages, Diawar étant le plus proclre de I'aménagement

(carte 6 et armexe 6.1.2)-

2.2.L.1. Mitieu ruturel, sttuctune hydraulique' et forcier

I-es deux aménagements sont installés sur d'anciennes cuvettes de décantation, dont les sols

pres*t rrrao 1"ux d'afob;; io ezo m, sur une profondeur variant de 25 à 100 centimètres et

;il tThirg* et Ndierliene,-rarement audelà de 5d centimètres à Diawar (carte 8)' tæur salinité

diffèrc selon les perimètres : a rrti.gtt, elle est_infêrieure à 0,1 ms/cm sur des releves effectués

À ls67 @urand et d, rgâi;-sÈ6eôRl , ly73r, alors qu'à Diaw.ar' des,analvses éalisees en

1986 montr,ent qu'elle peut dépasser I mS/crn sur certaines parties (carte v''

Durantlestroisaméesd'observations,lapluviométries'estavéréeinférieurcau,(moyennes
**dttréo à Rosso de rgzo a rs9r, perioae-pourtant sèclre. Elle est cePendant trrès variable d'une

armée à l,autre et d'* r-ér"g;;; â t'",ttt , attt 
"u 

plan de la hauæur toale que de la Épartition

ao prÉ.ipiatio . En 1991, Sphies-Ytgrygltlt*-à Thiagar pour un total de 106.mm' aucune

ne dépassant 30 millimCtres'(aniexe 2.3) . Frt 1i92, la ha'teur-otale es plus élevée mais concentr€e

aux deux tiers sur deux plrÀ;,tdi; Etr1e est pius faible encore à Diawar, avec seulement deux

lpitJ* pluvieux, de faiUte intensité, entre le 1-6 juillet et le 30 aoûtt'

, seule une campagne de saison des pluies a été zuivie sur ce village- En 1993, la saison seche chaude n'a pas été realisée

car des rÉfections hydrauliques étaient nécessaires.
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Carte 8

Distribution de Ia couche d'argile sur le périmètre de Diawar

Cafte 9
Distribution de la salinité de surface (0-50 cm) sur le périmètre de Diawar
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En 1993, la pluviométrie est tnès faible à Thiagar et concentrée à 80 % sur une pluie. Dans tous

les cas, la perioae au 15 juillet au 15 aoiit durant laquelle se déroulent les tavaux m&anisés, ne

connait qu'une à deux pluies æmprises entre 10 et 50 millimètres.

L,a concepion hydraulique des deux aménagements est identique dars ses principes, et

conduit nécessairement leurs utilisaæurs à coordonncr lcurs dérisions en matière de gcstion des

stations de pompage et dcs réseaux primaires et secondaires. læ découpage général est structué
aulour de trois niveaux, Érimètre, maille et parcelle. Chaque maille dispose d'une prise sur le

rÉseau adducrteur et d'un accès direct au éseau de drainage. læs debits insullés en tête de éseau

et de maille, de 3,2 à 3,5 Vs/ha, permettent théoriquement la mise en eau de plusieus mailles en

parallèle. Ils varient néânmoins largement d'une prise à I'autre à Thiagar (annexes 6.2 et 6.3). Cet

amênagement pr€senæ par ailleurs une certaine complexité. Il ærrprend trois stations de pomPagg,

dont deux de àprise (P et F ; carte 5) qui alimentent les parties bautes du périmètre, et 42 mailles

afioromes. Ndiethene excepté, celles-ci sont regroupées par village, mais I'on trouve en aval d'une

même station des mailles relevant de villages différents. La coordnalion de I'irrigation cntrc les

mailles passc donc €galcrnent par unc coordination mtrc lcs villagcs. A Diawar au contraire'
les 189 hectares Aispoiittes soni regroupes en un seul bloc, et déooupés en huit mailles seulementr

(carte 7). Seule une maille partage la gestion de I'eau avec rm aute village-

Ces différences de oomplexité se rctrouvent au niveau du parcellaire. Sur le perim€ttre de

Thiagar, le foncier est morcelé à plusieurs niveaux :

- le vittage: la superficie est épartie très inégalement entre les six villages Présents
(annexe 6.1.1). Àvec respectivement 280 et ?Â7 hectares, Thiagar et Ndiethene cultiv€trt 6l % de

la $dace totale disponible. Ils ont de ce fait un poids foncier et social pÉpondérant dans

I'arnénagement. La aistriUution spatiale des terr€s entre l€s villages est iUusEée sur la caræ 5, par

des æuleurs s@fiques à ùactn.

- la maiue hydrautique : æs superficies sont r€parties r€spec{ivement etrtre 14 et 13 maill€s

dott les tailles varient de 9,2 hectares à 37,8 hectâr€s pour une moyenae de z) bectares (annexes

6.2 et 6.3). Chaque maille des villages de Thiagar et Ndiethene est reprÉsentée s||r la carE 5, et

identifiée par les tnois gemi&es lettnes de son nom.

- l'alfribution foncière : â)0 paysans au total possèdent des parcelles à fhia$r, 209 à

Ndietlrene, dans une large majorité situées sur une seule maille (tableau VII). Seuls 6 paysans

possedent des parcelles iur l'un et I'autre village, alors qe A 96 des attributaires i Tniag3r- et

1S qo a Ndiethene proviennent d'autres villages, essentiellement Rosso. Læs suPerficies totales

détenues individuellement sur l'aménagement éhabilité varieût très largernent autour de la moyenne

par vi[age (ableau VII et figure 19). Ces situations contrastées traduisent uae foræ mobilité du

ioncier depuis la crÉation de I'aménagement, car la base des attribtrtions foncières êait alors de

0,33 hectare par actif (SAED, 1988).

t 
13 hectares zupplémentaires sont situés sur le secteur de Botrndourn Est et partagés avec d'autres villages- Il n'en a Pas

été tenu compte dans cette étude.
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tableau VII : Caractéristiques foncières des aménagements réhabilités par village

Thiagar Ndiethene Diawar

nombre d'attributaires

caractêristiques fonci ères

p.c. de paysans ayant des
parcellesdans: 2 mailles

3 mailles

superficie par attributaire
moyerure (ha)

cv (Vol

mini (ha)

maxi (ha)

unités hydrauliqu€s

nombre d'unités par GIE
surface par unité (ha)

nombre d'attributaires par unité

200

7,5
0,2

1,4
67

0,2
6,9

7,9
2,6
2,2

205

25,8
6,8

1,3
86

0,1
6,3

9,1
2,3
?,7

73

2,6
50
0,L
5,8

la parcelle : 49 7o des paysans à Thiagar, 44 Vo à Ndiethene, ont leurs attributioru
subdivisées en plusieurs parcelles, contiguës ou nonr. Ces découpages ésultent d'un planage
défestueux, corrigé en découpant la superficie initiale par des diguettes, de compléments
d'attribution pris sur une parcelle voisine, ou des redistributions de terres suiæ à des héritages ou
des rachats de dettes2. Thiagar compte ainsi 407 parcelles d'une superficie moyenne de 0,7 hestare,
Ndiethene 517 paræ,lles de 0,5 hectare en rnoyenne. Ces surfaces varient largement d'une parcelle
à I'autre, avec une faible proportion de tailles suçÉrieures à t hectare (figure 20).

Ce morcellement contraint les agrianlteurs à coordonner la gestion de I'eau à deu,x
niveaur, qui vierment s'ajouter à la coordination entre mailles et entrre parcelles d'une même rnaille,
classique sur ce t)"e de perimètre. D'une part, nrr les parcelles délimitées par des piquets plantés
sur les diguettes et non par des levées de terre, les paysans doivent gérer I'eau de façon identique.
Ces situatiorn représentent 2l à34 Vo des parcelles selon les villages (annexe 6.5.1). D'autre part,
la distanæ entre irrigaæur et drain étant dans certains cas supérieure à la tailte des attributions
foncières, les paysans doivent se partager I'accès au réseau hydraulique sur la base d'unités
hydrauliques, défuiies cornme I'eruemble des parcelles situêes entre un même irrigatanr et
drain tertiaires (voir annexe 6.6.1. pour un exemple sur le GIE ATB). Thiagar compte ainsi en
moyenne 7,9 unités par rnaille, Ndiethene 9,1 (tableau VII). Seules 17 à23 Vo des parcelles ont un

t nous entendons ici par "parcelle" une unité foncière délimitée par deux à quatre diguettes en rerre, appanenant à un seul

Paysan.

2 un agriculteur peut racheter les denes d'un paysan incapable de rembourser ses charges de culture auprès de son GIE. Il
cultive alors ses parcelles aussi longtemps que le propriétaire initial ne I'a pas remboursé.
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accès simultané à un irrigateur et wt drain (annexe 6.5.2\. Mais I'autonomie des agriculteurs est

malgré tout lirnitee s'ils doivent partager ces accès avec des paysans siûrés en amont ou aval.

L'autonomie individuelle est également réduite en matière d'accès aux pistes, donc d'accès
des matériels au,x différentes parcelles. En général, les mailles n'ont que quelques points d'accès
au réseau de pistes, et les parcelles doivent être traitees "en cascade" (annexe 6.6-1)- Ce problème
est zurtout important pour la récolte, quand les maturités ou la portance ne suivent pas

nécessairement I'enchaînement spatial des parcelles.

tableau VIII : Evolution des tailles de parcelle après réhabilitation sur I'aménagement de Diawar

(echantillon de 12 attributaires)

avant Éhabilitation après éhabilitation

parcelle par attributaire
zurface par parcelle

8,7
0,4

3,1
1,1

Par contraste, Diawar présente une situation beaucoup plus simple. Chaque parcelle a en

effet acc,ès à un irrigateur et un drain, excepté celles qui sont sittrées sur des "extensions" éalisees
par les agrianlteurs à la periphérie méridionale du perimètre, sur une superticie de 17 hectares-

L'accès aux pistes n'est pas systématique, mais beaucoup plus fréquent qu'à Thiagar pour un même

paysan, cornme le montre I'exemple du groupement I où 6 7o seulernent des surfaces sont enclavées
(annexe 6.6.2r. Ces caractéristiques plus favorables à I'autonomie des individus, sont dues à des

attributions foncières deru< fois ptus élevées en moyenne qu'à Thiagar (tableau VII). Pour une

superficie totale équivalente atrx villages de Thiagar et Ndietlrene, Diawar ne compte en effet que

73 attributaires, dont plus de la rnoitié possèdent entre 2 et4 hectares (tigure 19). Cetæ situation
existait dès la conception du perirnètre en 1973, mais la réhabilitation a permis de reprendre le

planage et la taille des parcelles, que des dénivellernents exæssifs avaient contraint les agriodteurs
à compartimenter (tableau VIII). Cettetaille est aujourd'hui de 0,95 hectare en moyenne, plus d'un
tiers des parcelles dépassent un hectâre, et seulement 25 To font moins d'un demi hectare
(fîgure 20\.

Ces différences entre aménagements n'ont pits été reellement atténuées par la réhabilitation
qui, pour des raisons physiques et financières, reprend le réseau initial. Elle ne peut donc
pleinement tenir compte de l'évolution des techniques, telle que la mécanisation de la récolte, ou

des modes de mise en valeur, telle que la double crrltu^re. A Thiagar, elle a malgré tout permis

l'élargissement des pistes principales à 6 mètres et la mise en place d'aires de battage, à raison de

2 à7 par maille, afur d'assouplir les contraintes de calendrier en double culûrre (SAED, 1989).
Mais celles-ci se sont avérées très coûteuses et peu utilisées dans leur esprit initial, et certains

ouvrages de franchissement des éseatx ont
déplacements des moissonneuses-batteuses.

2.2.1..?. Centres de dëcisionL

conservé une largeur réduite, contraignant les

t nous limiterons ici la pÉsentation aux acteurs en présence. Le rôle de chacun dans la gestion des calendriers de travaux

sera présenté au chapitre 4.
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Iæs différents centr€s de décision, décrits à la figure 16, se retrrowent sur les deux

"rnc*g"nlunt". 
L'Union des GIE, croée lors du transfert de gestion de la SAED vers l.es paysans'

; ;frtà sur le périmètre de Thiagar par u1 lureau de 25 membres où les villages sont

#gat;;; ,"p*r"tto. I-"s t"ptcsei't'"ti 9: q"gtt'. avec 5 membres dont le Présided' et

Ndiethene, avec 9 membres Jootï nic"-pt*ident, jouent un rôle central dans les decisions prises

Ëlùffi., contrario,b;u; ["f"1 r"s quaraien.de Richard-Toll sont md représerfés et

participent peu aur( éunions àuaràt à h gestion de I'aménagement (Belloncte, 1990)- cette

siûration paraît cohérente avec la part moins importanæ^que tientie perimère.d11-s.l'économie des

ffiiâtii-r p"ufo et u*ainÀ. SL I'aménageàent de Boundoum, le bureau de I'Union ne compte

oue 9 membres, dont trois viennent de Diawrt. L',lrr d"* .ttuo la présidenæ de I'Unign' fonction

"tïri.ËJ"îi* ""uo 
a" pre.io*, de la section villageoise 1 et du groupement 1- tæs deux

ïË. ffiilËr*,*;i"';Aid*r de ta section vilaleoise 2 et le chef de village'

ChaqueGlEestdirigéparunbureaudetroisàcrnqmembæs,sousla^directiond'un
pésident. Sur l,aménagemeni aË ffriagar, tous possèdent un nôm êvoquant un ancêtre, rme figure

"rJ;Éxrse, voire rme aévise soufignanila volonà de travail en æmmrm (par o<emple "disaûer et

s'entend.re\, mais le GIE €st PIus souvent connu sous le nom de son président' traduisail

l,importânce de ce poste d-" ; fonctionnement. A Diawar, les anciens groupements de

;r;i*"" -ee, t'f" Sefo *tænservé leur dâromination numérique de 1 à 4, meis ont tous

adopté le sanr de GIE.

ChaqueGIEæmpteunnombrevariabled'attributairesselonsasurface,del0à40à
Thiagar et Ndiethene, de 15 à Z à Diawar où les attributions individuelles sont plus grand€s

(anaexes 6.2, 6.3 â,6.4't. Site-Gn correspona $ricæment à la maille hydraulique sur le pêrimètre

de Thiagar, la siû.ration ; pll,s *-pfo" à Diaw.ar où une maille est à cheval sur trois

groupemeils (prise rryarauriquJ b';*'n' DTs ce vi{ge: tT to':Ï^"1fc:i-lnt conservé

un poids important O"* Ë aaisioos car elles possèdent d1€"'emett du materiel agficole et

controlent la commerciarisai-on ar-p.aav *" h SÂED. Ndiethene a également malnte* ses deux

sections villageoises, p"* âo Aiff?t-tit d'origine politique' alors qu'à 
la,coordination

entre les GIE du village est-;sutÉe par un" *ion informèUe, sans staftt iuridique Fécis'

A l,échelle individuelle, les sratégies développees en matière d'intensification et les

décisions prises ooncernant i'utilisation 
- des æssoôes disponi-bles 

- 
s'inscrivent dans Ie

fonctionnement Oes expoi[Àols-agriootesr, dont la grande majorié possèdent des.parcelles sur

pî*i".À.-erræ,o*t Cg"r"-rj, fgrrylnAes f.renues 
s' le périmètre rehabilité û'€ûrtrsrt

er effet en moyenne que Ëur M à * % àe la s'rfaæ totale a-ei"gê" des exPloitatiorf' Ces

opporilnités dépend€ût ea granAe partie iu lUa8s,.et 
se Jp"tttt*t etie aes peni-etttu collectift

proclres des viUages tcaræ?i et âes Érimètes-privés dissâninés dans le dela mais qui toucrhêtt

iffi;; r*-Ëùi"ïtari"^ icart" oL -"o" o.n.uphénomàe es plus marqué à Diawar' où

r la notior d'c.xploitarior agricole a donné licu à de nonrheuses réJtexions en Aft'lquc de IOuGst' autour. dê la ditinctiotr

€ntt.c unitê dc Érid€nca' a" pJJ-' î; "--tt'""d* 6ncey' 19?5: Klccnc' 1976: Ga*ellu' 1978)' Nous

raiendrons rci b déftrition q,r'*ï#;;.i {"ft et Faye (1982) oour le bassin arachidicr *nétâltis : 'ct'pnbb d*

nentbrzs d'un gruryanent tt^il"lii p'""g"* I Y :i"^" ! fu l'aînê astre ta chargc en y afectant uc paftic

deyprcdaaionenconte-Pv,tiedutmvdilqy.h.ialbucnt16altres.,u,nbrcsdlgmupenent.Ilestàno@rqucdansles
trois villages suivis, r* 

"tproitti"il "g;JË;d"tt 
de plus cn plus à s'anparentcr-au ménagc' enscrnbrc fomré d'ur couplc

é dê leurs dépÊndrnÉ, cnfs s et par,ents egés. c.eue riuatim rcpr€sentc à eftt 75 % deg exPloitetions à Thitgaf' 90 %

à Ndicthene, ct 81 % à Diâx'ar'

2 les donnéss concernant les exploitations agricoles et les viuages onr éÉ ohenu€s à partir d'wre enquêæ exhaustive dcs

toe""çt, po*, -r leur dérnographie, leur EuiP€ment et leur foncier'
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se comPtaient 37 GIE privés en 1992, contrôlant une superficie aménagêe de I'ordre de 1.630
hectares' ceci explique, pour partie, que la superficie moyenne des explàitations soit plus élevee
dans ce village : 14 hectares' pour 4 hectares à Ndiethene et 8 hectare, â n i"gar, avec une grandediversité au sein de ghaque village tant en surface totale (figure rg, tigt;e zD qu,en surface
ramenée à I'individu (figure 23). Ces parcelles sont réparties àntre trois Crg er plus' (fign'e ZZ).

tableau IX : Répartition de I'eruemble des superficies cultivées en lgg} à Diawar selon la
carnpagne ctrlflrrale (perimètres SAED et privés)

Cettê stratégie d'oacupæior de l'espace et de minimisation des risques agro^éoonomiques
à travers I'adhésion à des GIE multples, pèse dans la sraégie ces proaucterirs, r'ri,iuoti* glob"l"
{es qa#:1tels et la gesion des calendriers. Ainsi 1.585 hectares ont été cultivés à Diawar en 1992,
dont les dates de semis s'étalent de mars à septembre (ableau IX). Cette ,toægi" .;u"*_p"gn"
d'une diversification des activités en dehors de la riziculture, variable selon ld vilages {annexe6-n- EÀle oonoerne essentiellement à Thiagar la culture a" r" ,o-"æ 

-ei-îes 
activite.s

"traditionnelles" (artisanat et petit oommerce), alors qu'à Ndiethene 36 Zo des exploitations ont une
activité salariee à la CSS.

2.2.1.3. Matériel agricole

village pos$9 ses propres entreprcneurs agricoles, et dispose par oe biais d,rm
matériel de nature variable (tableau 

1,. et annexe 6.g pour È aeal aes quipenents). Thiagar ne
æmpæ qu'un seul entrePreneur, possédant trois tracteu$ et deux moissonnêuses-batæuses. Il s'agit
d'un GIE familial, formé en 1990 par,qlatre frères, qui cultive également fOO fr""tr."s r6p"rti, J*
plusieurs amâragements sommaires (Alene, L994).- CÊ GIE a âes fiens sociaux Ctroiæ avec les
agriodteurs du village.

L'équipement est moins imporant à Ndiethene, mais sa r€partition es plus complexe. Neuf
GIE adhérant à la section villageoise l, ont éuni leurs fonds p,àpres po* icquérir â 

"æait 
u*

moissooneuse-batæuse en 1991- La section villageoise 2 souhaiait aiie ae même ma:s en a été
em@hée par le blocage des crédire d'equipement de la CNCAS. Elle cnmpte cependant en sonffi:.* Iûfiepr€neur privé qui posède un tracteur. cætæ sitrution u"t àoo" ioÀri"u".*toonflictuelle, puisque chacune des sections aura besoin de I'autre pour éaliser fa pèparation au
sol et la réælte. Il convient également de s'inten]oger sur la capaâté aes equipemil$ presents à
réaliser I'ensemble des travaux en temps voulu.

c-omparativement à Thiagar et Ndiethene, Diawar possède un parc de matériel plus
important en nombre total de machines, et ramené à la surfà toale arnènagée par ies Gm duvillage. on y trouve en effet 5 moissonneuses-batteus€s et 2 tracteurs, æpitir'*t 

" 
les deux

sections villageoises et 3 GIE familiaux. Certains matériels sont âgés, Iii"","r 
"y*t ète I'un des

Vo surtace cultivée
saison sùhe chaude
intersaison
saison des pluies avancée
saison des pluies
saison des pluies tardive

dont double crrlture

mars
avril-mai

juin
juillet - 15 aoûr

audelà du 15 août

5
10

13
47
t2

13
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premiers villages du delta à s'équiper de ce type de matériel après le désengagement de I'Etat.
L'atomisation du parc entre plusieurs entrepreneurs de statut différent, amène à s'interroger sur

I'existence de procédures de coordination entre ces différents acteurs, et sur les relations

qu'entretierment les paysans, propriétaires des machines collectives, avec leurs gestionnaires.

tableau X : Matériel agricole par entrepreneur et village

tracteur +
pulvériseur

moissoruteuse
-batteuse

Thiagar GIE C.N.T.

Ndiettrene S.V.l
GIE Z.D.

Diawar S.V.l
S.V.2

GIE E.M.TW.
GIE M.N.
GIE S.D.

1

2

i

2

1

1

1

Si les trois sites êtrdiés s'insèrent dans des aménag€meûts de conæption hydraulique proclrc,

imposant une organisatior hiérarctrisée des centres de décision avec juxaposition d'agri@lteurs
originaires de villages différ€nts, ils se distinguent par différcnts aspects touchant au parcellaire,

au matériel disponible, au degrê d'autonomie individuelle, et au nombre d'inl€rvenants.

La strucûrc foncière et hydraulique de l'amenagement de Thiagar s'avère omplexe, Ia

rehabilitatioll ne s'étant pas aompagnée d'un remernbrernent que la SAED jugpait difficile à

conduire. On rctiendl:la pour notre propos, I'inadaptation des Pistes et du parcellaire à la
mécanisation lourde, la complexié de la gestion de I'eau aux différentes échelles de

l'aménagement, l'étroiæ interdépendânce des nombreux agrianlæurs présents, et la taile r€duite

du parc de matériel. Sur tous ces plans, il n'apparaît pas de différence sensible entre les deux

villages suivis sur ce perimètre.

Diawar présenæ au contraire une soûrme de facteurs a prioi plus favorables à la gestion

de la double cultu€. Læs parcelles y sont de grande taille, avec uû acoès autonome aux éseaux
hydrauliques et de pistes r€ldaft chaque paysan plus indépendatt, le parc de matêriel géré au sein

du village est phs fourni, le nombre d'inærvenants es plus faible. Ces diff&ences 'ltns noûe

dispositif doivent nous permettre, par oomparaison, de mesurer la sScificité des modes

d'organisation du travail et I'influence qu'exercent sur eux oes Aéments stnrcturants.

2.3. MéJhodes d'cnquêfc

Basant notre analyse sur le oonæpt de modèle d'action, nous avons bâti notre protocole

d'enquête à partir des méthodes utilisées, à I'origine, pour le mettre €n évidence, car il nous fallait
vérifier I'hypothèse de sa pertinence dqns notre contexte, très différmt du Bassin parisien. C.es

méthodes nous permefraient par ailleurs d'approfondir I'analyse des processus de décision des

en reooupant leurs disæurs et leurs pratiques. Testées dans les diffêrenæs études citées

au paragraphe 2-l-7.2, æs æchniques d'enquêæ passent en effet Par trois éapes : une discussion
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PÉalable avec I'agriculteur sur son programme pévisionnel de travail, un suivi des operations
(modalités de éalisation, indicateurs utilisés par I'agriculteur) ef;fectué au cours de tours de plaine,
une évaluation de la campagne centr€e autour de I'anal5rse des écarb avec le programme initial, des
adaPtations Éalisêes et du degré de satisfac'tion par rapport aux Ésultats obtenus. Déroulé sur
plusieurs câmpagnes successives, ce protocole permet d'apprélrcnder la sabilité du modèle d'action
de I'agriculteur par rapport à des modifications de son environnement, notamment climatique.

Ces principes gâréraux ont été adapés aux spécificitês de notre sitration, à savoir ta
multiplicité des acteuns ef leur faible cxpé:rience de Ia doubte culture. Comme nous I'avons vu
préoédemment, la gestion ællective des amâragements multiplie les inærlocrræurs potentiels,
responsables de GIE, attribuaires individuels de parcelles, et enûepr€teurs agricoles. L'enquête
doit permettre de péciser le rôle de chactn, ses relatons avec les autres oentr€s de décision, mais
aussi la nature de son modèle d'action pour les décisions relevant de son niveau. Vu la taille des
aménagements, il est nécessaire de prooéder par echantillonnage pour les questions relevant
strictement du niveau individuel, mais d'avoir une vision d'ensemble pour les décisions collectives.

L,es agriculæurs s'initiant à la double cultur€, disposaient d'rm éférentiel limité sur certaines
questions telles que les performances des maériels, ou le comportement des variétés en saison
sèche chaude par exemple. L'enquêæ devait les aider à construire ce référeatiet, tout er permettant
de confronær les dires et les pratiques aux différ€ntes échelles de I'aménagement. Mais aucun des
paysars ne notait précisément les opérations effectuées, a foniari !]ous une forrre aisément
accessible. De même, peu d'informations éAient directement disponibles sur les caractéristiques
des aménagements et des villages.

Notre enquête a donc combiné un suivi des pratiques duratrt ciaque campagne, avec des
entretiens collectifs et individuels avant, durant et après la campagne. I-es relevê de terrain ont
été effectués avec I'aide de deux observateurs à plein temps, I'un suivant Diawar, I'autre Thiagar
et Ndiethene. L'enquêûe s'est deroulée de féwier 1991 à septernbre 1993, chaque année étant

en deux periodes-clés pour la gestion du calendrier de travail en double orlture : de juin
à septembre avec la suession "écolæ du riz de saison sèclre chaude - installation du riz de saison
des pluies", t'riode que nous qualifierons d'"ætivale", et de novembre à man avec la succession
"réoolte du riz de saison des pluies - installation du riz de saisqr sèclre chaude", qualifiée
d' "hivernale". [æ ærme 'périade' est employé ici sciemment par éférence au cadre de
repÉsentation pésenté cidessus. pens n6trs cas, cÊs Sriodes ne s'enchaînent pas dir€ctemen:t mais
se r€nvoient I'une I'autne à travers Ie rythme de développement des variétés cultivées.

Vu la faible expérienoe des agriculteurs en matière de double culture, nous avons reconduit
un protocole globalement identique les deux années afin d'anal)'ser la rÉcurrenæ des
problèmes rencontrés et les processus d'adaptatioû adoptâs d'une amée à I'autr€. Durant ætte
première phase, nos interventions se sont limitês aux restitutions des observations fait€s, et à la
disctssion de solutions envisageables. ta dernière campagne a été I'objet d'rme présentation de
simulations effectuées à l'aide du logiciel OTELO, sur la base des éférences aocurnulees les urnées
préoédentes. Ce déroulement a pennis d'affiner au cours du æmps les méthodes utilisées, d'en
évaluer I'intérêt et la faisabilité par rapport aru( moyens disponibles et aux o[iectift poursuivis.

Nous allons maintenant présenær point par point les métlrodes Wilisées dqns l€s différentes
phases de ce travail (figure Æ). I*s protocoles suivis pour l'élaboration de réfêrenæs ooncernant
la dynamique de ressuyage des parcelles et la qualité physique du paddy sont pésentés en
annexe 12.
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2.3.1. Caractérisation foncière dæ sites éndiés

La cartographie hydraulique et foncièrc d'un É.n1ètre irriSué est un owil intéressant pour

mettrÊ en évidence t" rnor""ti"tËnt du foncier, suivË le déroulemént des chantiers' analyser dans

i;"îpî* r". à.*"* recueitlies, et restituer les ésultats aupês des pa{s1P' Nous avons pu

disposerdeplansa",n",,"-d"saménagementsap'èséhabilitation,indiquantleséseaux
hydrauliques, les pistes "t;;";;;d"."digu"tæ, 

ietrit*t les parcelles. Un contrôle sur le

terrain a évélé que ces limit€s dtaient insuffiianæs, voire fausses, la éhabilitâtion ne s'étant pas

accompagrée d,un relevé ;;d"â pécis. Il étair. eg ailleurs impossible d'effectuer des

photographies aériennes d* ,-érrdmi"t , re ryrvgr 
de h zone d'étude étânt inærdit à la suite du

conflit sun enu en 1988 ""* 
;-dég"l etia lraauriunie. Nous avons par contre constaté que les

Daysans avaient eux-mêmes À"t*e f"i^ surfaces à l'aide d'une chaîne d'arpenteur' afin d'évaluer

ies montants individuels des redevances en eau'

Vu le nombre élevé de parcelles à mesurer er les objectifs de notre travail, nous avons opté

pour une solution limitant ie ittpt À**tc à 
-cette Sche' 

mais suffisant pour positionner les

parcelles sur l'aménagem"ntï Cuiiuu. leurs surfaces. Les listes des attributaires de parcelles' et

les superficies annonées *Àpond.nt".: ont été *.# par GIE avec leurs responsables.

Chaque attribution t êtc repêàrir r" ærrain avec ses limiæs (diguetæs' piq"e.s,)' et Plaée sur un

fonds de cart€ de la maille ivJ-"riq* géée par le GrE. Des mesures p"r ti* télémétrique ou

chaîne d,arpenteur ont aé;ifedué; $ur til'r-f attributions compoaees de plusieurs parcelles'

;o*"Ë non, et (ii) les;;i* f;sant I'objet de mesures de performances des equipements

au chronomètre.

cetravâilapermisdedresserdesschémasdepositionrelativedesparæltesdanschaque
GIE, de péciser pou. .rr.q*-pÀile sa relation avec les irrigateun eJ dlains, d'évaluer ainsi

l,autonomie individuelle des agriculteurs Par rapPon à la gestion de l-,eay, et d'apPrécier

globalement l,atomisation du fonËier en tânt qu'âé;eft 
"t-"tu."ttt 

d" l'organisation du travail' Ces

schémas nous ont égalem"* ;;i;" fu dé contrôle des suivis parcellaires effectues au cours de

chaque campagne'

2.3.2. Suivi des pntiques et ilu 
'natéiel

I.espratiquesdesagriculteursontétéenregistéessurl'ensembledesparcellescultivéeslors
d,une campagne, ,"ron *" iàJJi"iâ a" * a i-ir iolnr selon les activités en cours- Ce souci

d'exhaustivité, bien que lourd à gérer, nous a panr necessaire pour acquérir. une oonnaissance

globale et homogène a,, oeÀuiemJnt dé h campagne et la comparer avec celle des agriculteurs' Il

nous a également permis de decrire la variabilité àes pratiques et de leurs résuttats entre villages'

GIE et individus au sein d'un même aménagement'

Les mélhodes d'enquêæ se sont enrichies avec le temps et les gnseiæeryns de chaque

campagne. [.ors des pr"lnËo 
- 

*loi, effectués en 1gg1 (installation de la saison sèche chaude et

periode estivale) ,rus ao*J, enocisrées co. mgrellien-t essentiellement les dates d'intervention par

parcelle, complétées, f" 
"", 

C"fré"it, du code âe I'equipement ayant assure le travail. L'utilisation

des matériels était ainsi *;;; Ëttilmenr, mais 
"il" 

opp"tt *tme un facteur important de

dysfonctionnement dans yoi!.,'ii"tion du travail. c'est pourquoi, les deux années suivantes, les

suivis onr été articutés ;tffiï;;;-iobjets" comptementaites' parcelle et matériel'

correspondant à au, 
""rrtr""îl 

JeÀon aux togiquesdistinctes : I'agriculteur conduisant sa culture'

I'entrepreneur et son personnel gérant un parc de matériel'
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figure 25 : Evolution du protocole d'enquête par periode et par site

r991

Thiagar

Diawar

E
Il"I r---l

ir-r
Irjr
ir
I

f enquête indivdiuelle "double culture,,

H uniquement date de semis par parcelle

n installation saison sèche chaude I 991 (fewier -mars)

L_J période estivale (uin-septembre)

ffi période hivernale (novembre-mars)

f cartographie des aménagements

enquête ménage

calendrier cultural par parcelle

suivi du matériel avec rerevés horaires par parcelle

suivi du matériel avec relevé des numéros de parcelle

suivi du matériel par GIE

mesure des perforrnances au chronomètre

mesure de la qualité physique du paddy récolté

suivi du ressuyage de parcelles paysannes

l

t

1992 ----------><- 1993 ---->

1l
L___
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- hregisÛenænt d6 pmtiques à Ia parcelle

Les opérations c'ulturales prises en compte dâns les suivis ont été la péparation du sol' la

miseeneau, lesemis, t""id;;i.;âr",i"rc".rt etlebrtlis (figure26). L'enregistrement

des variétes a parfois p*é ;i;;ï;;;;; tâ-g"s dans les p"tc"u"s' ou à l'incapacié de

l,asic'lteur de rro*", pcjJ.*i celle utlisée. ce cas J rreauelrt avec les variétés de I'IRRI :

en-l,absence de nom l"d, Ë'-Ëoil.'-rca"ir"* la denominatiôn du type IR suivi de quelques

chifft€s, à 'IR" sans disinction'

IæsproductiorsontétérelevêesetagégeesParattlibutairecompæærrudesconditionsde
récolæ conduisant au mélange des producrions p-u**t de différentes parcelles d'un même

attributaire. Elles ont été comptabilisees en saî' sans rntégrer les quantités ryldrres^l* 
ég"têg"

avant récolte ou en cours ae-icorc par tes moissonneuses-Ëarteuses- ue cneroant pas à avoir une

évaluation précise d* ,*d;;;*rË;;;;;* aussi élevé de parcelles' nous avons aprplique un

poids rmiforme de gS kilo;;;àË o", 
".n"rp""am 

au poirls moyen observé lors d'enquêtes

*térieures. ces données ont été utilisées comme un indicate; p"*tetta"t de juger de l'évolution

globale de l,a producti"iæ Oes ierr"g"i*tr, t"I. a3 gfations irf* ait""æ entre daæs de semis'

variétés, et retrdements en riaison 
"ue" 

l" t"ut de stérilité florale'

figure 26 : Dispositif de suivi des pratiques cultrrales et du matériel

Suivi journalier at *"fid

pensonnel : hetne arrivee et déPart

machine : heure démarrage et arrêt final

parcelles récoltées - ilo, zurface, production'

enlisements

arrêts : czluse, duree

préparation du sol : date

mise en eau : date début et fin

semis : date, variété, main d'oeu'vre

vidange et assec : date

récolte : date et Production

brûtis : date

- Suivi des natêriels agricoles

A partir de Ia sucoession hivernale 191' chaque matériel pésent sur les aménâgemeds a

fait fobjeid'rm r*"ii."*a'JiàË z6) t".t9q iès ptaL 
"nL 

ao relevés horaires' parælle

oar parcelle, oe suivi a été progressivement 
"Uigé. ry:; fimiær en dernière campagne à des

'retev.s par Cre (figUre 25). ôÀ-*r"girt *,*O ônt permis ile mesurer l'a épartition des activités

de chæue maériel en cours J".Àprtt" ** fes 5an11 
éalisés sur et hors des améoagearcnts'

hs pa:ùes, les jours rcrier, i* .ËË causés par les pluies. Nous avons égalem*rt éva'rê leurs

perforrrances quotidiennes t âisd;;t*t i"uJi'i"p"Àa* mvaiilées et qustrtités récoltées'

iroraires de travail, .rre" Jit&- tels que p*9 "l 
pauses déjeuner' Enfin des m€sÛ€s au

c'rcûomèrrc ont ete Ca,useeîoî-qi.îquËp'".*Uo a"-attte et de caractéristiques variables' en

disinguant les arrêts aes périodes ae travd' po"' to"ly'"t les relations ettre parcellair€ et

il*-*" *vail global représente la somme des temps effectifs er annexes de uavait (Vromandt' t9921 plus les

déplacements entre Parcelles'
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-

performanoes "insan',nées". gs différent€s méthodes ont permis d,évaluer res niveaux deperformanoes de la parcelle au chantier, et fes sourcesî pert€s de temps.

Parallèlement à oet enregistrement, dont les données ont é1é traitées sur le logiciel IISA(Francillon et a/' , lgg2), des oompæ rendus a'observatiÀ sur l,état des parcelles et l,àvancementdes travaux, onr éré rédisés à ia suiæ d" r*-;;iær'iu æ.""in, enectuces."ioo *,ytrr-"
*T:-:**_*:gl rcJperioaes ae muail. O".lr*a.err*r_associarion (bacs en zinc eteprouvette normalisés) ont éé placés dans chaque siæ renaant les différentes sJsons aes pruiessuivies' [æs precipitations de faible inrensiré ;Ë;a '"i 3-ri* 

", 
féwier onr éré relevées sansmesure précise. \'r* çqe lerr

2.3.3. Euraiens

Pour dégager la structuration- ou, plises de décision, t'existence de modèles d,actioncollectifs et individuets et 
1Ïre | évolutionk""r,-Jq* ao ;p.";;";*'ËZr*u"., aoentretiens ont été menés en respectaût dans Ia mesure ou possible les principes énonéspréédemment, et un découoage en trrois phases pou."t 

"q* sucoession : réunion coùective avantla campagne pour formuler È p-g,o.-rprévisi-onnel, individuels ou par petits groupesen cours ou entre les campagnes pour faire ressortir ies trarts au progratnme, éunion ælective*#î ;H,3 tr%îffi:i: 
pcp.*t' J" r" ;;;'"i"iæ -p.* e",r"* t-p-g,,-."

on trouvera au tableau f T -t .r, quantitatif des entrretiens 
"u""r"* r.a plupart ont étémenés en langue vernacuraire 

Jwolof) "t 
oit neo...iæl;1"|!{;ï'ffi.ffi#:,en gâréralI'observateur pésenr dans le,v'rage- chaq;r*;;;r,rdâ, 

" 
cgr".*, ffiîrtî,o", *u"*,durant r'été ls91 à rhiagar tr"và', rsgl)'ei rcne igsàîDi"**?D;:ïe:î.""* " "

tableau xI : Nombre d'entretiens réalisés par type, site et periode

' in$âllitim de lr saisou sèche chaude l99l
(a) entllti€n colt€ctif rsrptacé par d€s cntretiens individræls avec les resFonsables dc l,8mén4geflrent et dÊs GIE

Iæs entretiens ælrectift on! été peu nombreux car Iourds à organiser oompte t€nu desdifficultes de æmmunication avec les 
"iri"go "iJ" l" 

-airponiuiliæ 
des agriorlteurs. 

- 
Nous avonslaissé aux responsables des aménagem=arl.;dil; frur oresser ta tsæ des participaaæ. celle_ci a été relevée à ehaque éunion, montrant qu'en generat ra prupart des GIE éaientlew président ou run-de teurs adtrérens. c"i éd;;sorit aèroutces *h;;Ë.:B,p", passanrde la programmadon de la période a 

""rir 
a r"lÀîârià ao résurrars ae u periodJ prccedenæ

InsI &é Hiver

12(a)

23s13
I

12
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(en général sous forme de graphiques sur transparents), et s'aclrevant sur une discussion onfrontant

ces 
-rtifférents éléments. Cette méthode nous a permis de distinguer les inlentions initiales des

agriculæurs, les éléments que nous apportioas à leur oonnaissanoe, et les éflexions qu'ils en

tii"iettt. A partir e 
'j/92: 

æs érmions se sont tenues Épaément dgs chaqug village sur

I'aménagemènt de Thiagar, pour tenir compûe de leurs modes sp&ifiques d'organisation. Un bilan

gé,néral àe I'operation et une présentation de simulations sous OTELO ont été discutées lors d'une

série de éunions oollec'tives en juin 1993.

Dans tous les cas, nous avons structué la discussion autour du cadre de rcprésenation de

I'organisation du travail pr€senté au paragraphe 2.7.2.2. Chaque chaatier a été abordé

suc&ssivement, eû essayant pour chacun de définir ses êgles de déclenchement eÎ d'enchaînement

avec les chantiers suivants, !t hs indicateurs ærr€spondants, ses performances en fonction du

nombr€ de matériels elrgagés pour les chantiers motorisés, les dafes à ne pas dépasser- Amesure

que notr€ connaissance a"s -oaartgs d'organisation des agnculæurs se gÉcisai], nous avons plus

insisté s* les points posant problème tels que les relations entre les organisations paysannes et'

d'rme part, les-entrcpreneurs de travaux agricoles, d'autre part, les €riculte{rs individuels- Iæs

*-pés rendus redigés à la suite de ces entretiens collectifs sont presentes à l'annexe 11-

Vu le nombre d'interlocuæurs pote|ltiels et l'acoent mis sur le Point de vue oollectif, il nous

est apparu impossible et superflu de r€næntrer tous les agrianlæurs impliqués sr les sites êtudiés-

Noni àvons aonc privitégié tes entretiens individuels avec des décideurs particuliers : responsables

de GIE, gestionnaires et-c,hauffeurs de matériels, Paysans Péseûtant des pratiques a{njeues (ch9ix

variétal, 
-abandon 

de parcelle, écolte manuelle). Notre but éait de préciser les objectift et les

stratégies déployées par ces acteus dans la Éalisation des tâclres leur incombant par rapport à la

gestiJn des ààati i.. de travaux (par exemple la vidange des paroellcs !o* lo paysans) ' et de

Lcueiuir leurs perceptions quant au fonctionnement des stnrctures ællectives de gestion.

Pour æmpléter cet échantillon foroément biaisé, nos deux observateurs ont effectué en 1993

une enquêt€ indiùdr.rele par questionnaire, sur un échantillon de 35 agriculteurs (10 à Thiagar, 7

à Ndietirene, 18 à Diawar) choisis de fapn à balayer la diversité des situations renoontrées dans

chaque village. ce que,*ionnaire reprend les différents poins soulevés lols 
_des 

deux années

pt6æa"oæ. à'ots"*âtioos : plaoe dc la double ctltr.ue dans la straégie des Produc'teurs' modèles

à'action pour les décisions indiviaueUes, positions par rapport à la gestion collectiv_e des matériels

agricoles, connaissarces des stnrctres de dêcision et r€seaux d'information. læs principaux

résultats de cette €nquêæ sont pésentés en annexe 10.

IÆs entreprises agrioles ne représenraient pas notre objet central d'éilde, à I'origiae de ce

travail. Mais vu leur importance dans l'organisation des chantiers mécanisés, aPParue en cours

d'enquête, une étude plus formele de leur fonctionnement a été édisée avec les ortrepreneurs de

triaiar et Ndietrene, à la suite de notrc recherclre (Allené, 1994). Bien que reduite dans le temPs

et de-mandant à êtr,e approfondie, oette é$de nous a permis de mieux appréhender les relations entrc

leurs modalités de gestion et la qualilé du service rendue aux organisations paysannes.

*
*'t

La méthodologie utilisée privilégie une approche d'ensemble de la problématique au niveau

de I'amâragement, axée autour de tnois gnnds objectifs : décrire les pratiqræs individuelles et

collectives àes agriculæurs et leurs incidences sur le déroulement de la campagne, comprendre les
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proæssus de décision à I'origine de oes pratiques, et fournir les élémenæ néoessaires, norâmment
en matière de éférences agronomiques, à une démarche d'aide à la décision.

La nature des interventions a évolué avec le temps, à mesure que les éférentiels se
construisaient. Les observations factuelles ont diminué en 

-quantité 
mais ont été plus sélectives,

l'aide à la décision collective a pris une plaæ plus importanæ. 1991 a été une annee d'o<ploration,
à Thiagar uniquement ; 1992 une année ae oonnrmatiôn de nos premiers résultats sur Ihifoar, avec
une exÛension à Diawar ; 1993 une année d'inærvention au niveau oollec.tif, æperdant limitee à la
période esivale du fait de notrre départ du Sénégal. Une opération est acnrellement en cours pour
transférer la démarche à la SAED (Iæ Gal, 1994 et 1995d.

- ?i* que la partie centrale du travail ait été effectuée par une petite équipe, nous avons
profité de certaines opportmités pour l'élargir à d'autr€s disciptines, autour de notreiroblématique.
Yf *q"eæ sociologique a été menée à Thiagar dans le cadre d'un stage a'étudiant (Fall, 1g2),
!élaboration de éférences agronomiques s'est faite en collaboration avec I'ADRAO et le projet
Gesion de l'eau de la SAED-KU læuven, et un projet de la FAo sur les æchnologies post-r€colæ.

[,a pluviométrie observée pendant les trois saisons des pluies suivies s'est avétÉe toujglrr.s
faible, plagnt les agriculteurs dans une ciûration pattiorlièremort favorablc à la rÉ:usdte âe lla
double cultrre. Mais il leur a é1é du æup difficile, cornme à nous-mêmes, d'évaluer les effets de
la pluie sur les conditions d'intervention des traceurs et moissonneuses-batteuses, et les risques
globalement pris à partir d'rm mode d'organisaticr donné.

68



La présentation de nos Ésultats suit le cheminem€nt suivant :

- Dans rm premier temp6' nous montrons.la dive$É des pratiques et des ésultats obtenus

couectiuemen t p.i res agiJtluts en double culilre (clapitre 3)'

- Pour comprendre cette diversité, tous Proposoûs ensuiæ û modèle explicatif baé sur

l,iîcertiftde génércê par r* 
--aincÀtr 

.ræut'"n pt"cu, et ses modalités de gesim par les

oreadsations ollec-tives. p;td; à'*" prÉsentation dé u repartition des tâches entre les

;ffiffii[, ,râi-ia*rin-, 1"s différenæs sources d'incertiiude, et noult exposors leurs

'."ti;;d;* sur I'orgaaisæion du travail (crrapitre 4)'

- Nous uralysons ensuitè l€s réponses developpées par les stnrctures collectives pour

rgponare à l'incertitnde rencmtrée, en ies ilustrant par des exemples: I{.ous Tncluons 
par une

évaluation de l,efficacité des clroix effecûrés par rapport aux oqectifs initia{x.dï aCriqdæurs et

àdeso$ectiftagronomiquesr,or,ssemblanti-p"'t,nt'pourle-<levenirdeladoublecultuêd'ns
la égion (draPitre 5).
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Chapitre 3.

Diversité des résultats et des pratiques collectifs
en double culture

La diversité des ésultab obtenus collectivement par tes agriculteurs et de leurs pratiques'

est caractérisee par quatre poinS, s'tnrctrrant la ænduite de la double culture et le diagnostic que

f * p""t potæ.'"* éU" , tà *i"or mises en valeur, les daæs de semis en saison des pluies' les

oarieæs ciroiSes et les caletdriers de travail. L'analyse €st effecilée au niveau du village' niveau

d'organisaton qui sera justifié au paragraphe 4-1.

3.1. Dcs viltages ef GIE divcrsenrent concernés par la double crùture

L,augmentation rÉgulière des surfaces en double ctlnre de 1991 à 1993 sr les villages de

Thiagar et ùdiethene, taifu suppos"r un reel htérêt des agrianlæurs Pour ce tl"tèT: de cdûre
(figÉ 13). Un examen aes superfraes prrévues et effectivement c.ltivées par village sur æt

atrienagement amène cependant un prcmieriot de remarques Ouchant tant à la superfrcie Oale mise

à "rfi. qu,à sa éparition *tt"'"iU.ge" (ableau;<U), et GIE (tableau )ûtr et cart€ 10).

En 1991, la superficie toale clltivée est volontainement limiÉe à æ0 hectares par I'Union

des GIE, sur proposition de ta SAED. Outre qu'il paraît preférable à to-* f reduire les risque's

d'échec liés e cetæ prcmiere oçérience, ceUe-ci estime que la côæ {1.fl9uve' .lbaissée nour

p"*.tt- les travaux d'elrdigpe;ent de la rive droite, ne permet pas d'iniguer I'ensemble de

I'améaagement ,r* "ug.*L 
foræment les coûts de ponrpage. Dans le mtme esprit' les a)0

hectares-sont choisis de-façon à fornrer un seul bloc, b plus proclre de la stâqd de pompage' afin

de reduire les pertes hydrauliques sur le Éseau adducæur. Dix GIE, dépetdant des rrois villages

de Thiagar, Ndiethene et Khor, sont ainsi impliqués'

FrL lgg2,la sAED, oonsidérant l'expérience précédenæ éussie et iugeant la d-te du fleuve

suffisamment élevée pour la campagre à u*ir, ptopose à I'Union des GIE de tripler la surfaæ en

double culture. t-a repartition pré*" a"s surfaces entre les viltages respecæ leur importanæ

relative gtobale sur l;a'énageàent, excepté pour Ndiangué et l{aw' so-us-repésentés' Les

,u.f*, ireruo ne sont éalÉées qn,à29 %, èartes ni[ages dg Thia-C-.ar et Khor e. reatplissent

p.r i"u"r'quogr. Des cinq GIE ayant cultivé en 1991 dans ces deux villages, un se1rl récidive en

iSSZ OKi). A Ndiethene par -ttt", to cinq GIE ænærnés en 1991 poursuivent I'expérienæ en

1992, rejoints Par cinq autres dispersés sur I'aménagement'

En1993,lespévisiorrsdesurfacecultivê€nsaisorrsèchechaudesontenconeen
augmentation, Uien qG h campagne 1992 ne se soit pas évâée une partaiæ éussite. Mais les

æiisatiqrs ne ,"prés.ntert q* S6 W des pévisions : aucun des GIE de Khor et Thienel-Doki ne

cultive, alors quê miagat ei Ndieth*" nè rÉalisent qæ 83 % de leurs quotas. D-ans ce dernier

viUage, ta situation t"sË i"*tr"gC" par rapport i 19f!., alors qu'à Thiagar deux GIE abandonnent

h dJubb cutture GKT et ATBI, ui .'y iin"" (GAM) et trois autres @nsenfeût uae position de

retus (AIM, MOU etNDO).
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tableau XII : Evolution des superficies péwes et éaliÉes en saison seche chaude par village surI'amâragement de Thiagar

L997 L992 1993

SC

(ha)
docl
Vo)

sc
(ha)

docl
(Vo)

sc
(ha)

docl
(Vo)

P R P R P R
Thiagar 81 81 29 188 120 42 21,5 175 62
Ndiethene 88 88 33 188 186 70 275 182 68
Ktror 30 30 27 106 80 73 100

Thienel-Doki 60 57 51 r10
Ndiangué

Ndiaw 18

Total 199 22 560 443 49 u0 357 39

sc : saison sèche chaude docl : double culture p : prévu R : réalisé

tableau XIII : GIE cultives Par campagle sur les villages de Thiagar et Ndiethene

sp91 : saison des pluies 1991
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Cade 10 : Évolution des mises en culture par village en saison sèche chaude sur le périmètre de Thiagar

1 991

Surface totale : 199 ha

dont Thiagar: 88 ha

Ndiethene: 81 ha

Khor: 30 ha

Double culture :22%

1 992

Surface totale : 435 ha

dont
Thiagar: 120 ha

Ndiethene : 178 ha

Khor: 80 ha

Thienel-Doki : 57 ha

Double culture : 48 %

1 993

Surtace totale : 359 ha

dont

Thiagar : 175 ha

Ndiethene : 184 ha

Double culture . 40 o/o

ïhiagar

Ndiethene

tr
ts
!
tr
a
tr

o
a

Khor

Thienel-Oolti

Zone nm aménagée

Limites et nom des GIE

(maille hydnulique)

Shlion de pompage

Slation d'exhaure

Inigntzur pdmaire

et secondaire

Drain pdmarre

et secondaire



figure 27 : I-e point de vue des agriculteurs sur les dates limites de semis en saison des pluies par
variété

l6
l4
t2
l0
8

6

4

2

0
t5t7 2017 l/8 518 l0/8 l5/8 2018 rl9 l0/9 lslg 3019

daæ limiæ de semis en saison des pluies

ElAiwu EJaya ElIRl529

(Ésultats tirés de I'enquête individuelle "double culture" réalisée en 1993)

figure 28 : Répanition des dates de semis observées par variété en saison des pluies

a. Thiagar b. Ndiethene c. Diawar

o/o surhcel00r- roog
80

60

40

80

60

40

20

0

20

0

cl c2 cl c2

l99l 1992

cl c2 c3

1993

cl c2

l99l

cl c2 c3

1993

E Aiwu E laya H IRl52e

Cl : semis araff le 16 août

C2 : semis entre le 16 et le 3l août

C3 : semis entre le ler et le 15 septenrbre
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Globalement, l'augmentation des surfaces est donc surtout le fait des villages de Thiagar et

Ndiethene, où les surfaces de certains GIE ont été cultivées sans discontinuer durant six campagnes

de 1991 à 1993. A Ndiethene, dix GIE sur treize pratiquent régulièrement la double culttrre, et trois
ne la pratiquent jamais (tableau )ûV). Ces derniers possèdent une forte proportion de paysans ayant
des parcelles dans les autres GIE du village où la double culture est pratiquée. Ils sont specialisés

dans la simple culture afin de limiter les risques économiques liés à un échec de la double culture.
A Thiagar, la situation est beaucoup plus hétérogène puisque seulement quatre GIE sur quatorze

ont pratiqué régulièrement la double culure, dont auqrn les trois années conséqrtives. Six I'ont
abandorurée au moins une campagle, trois autres se sont toujours declarés non intéressés.

tabteau XIV : Répartition des GIE par village selon la régularité de leur pratique de la double

culture

Thiagar Ndiethene

GIE pratiquant la double culture chaque année

GIE pratiquant irrégulièrement la double culture
GIE ne pratiquant ja*ais la double culture

4
6
4

10

3

Crompaiativement, la situation est beauæup plus simple à Diawar, où I'cnsemble de la
surface disponible a €lé mise en doubtc orlture pour notre seule année d'observation. C.rrci

oorespond à une nette évolution par rapport à la première des agriculæurs en 1988 et
1989, où ?5 et 50 % des superficies disponibles avaient été respectivement crltivees soult cette

fomre.

3-2- lJn objectif homogène rnais des rêussites variables de semis cn saison des pluies

Les agriculæum n'ont pas seulement pour souci de éaliser la double culture sur les parcelles

crrltivês en saison sèche chaude. Lors des Érmions ællectives, ils declarent égalernent se donner
pour objectif (i) de scrner la variété Jayra cn saison des pluies, et (ii) de rcspectcr une date
limitc de senris au delà de laquelle les risques d'une chute de rendemeat leur paraissent augEeûter.
Ce double o$ectif est complété par une êgle de changement de variété si des reurds de calendrier
se présentênt , avec reoou$ à un cultivar de cycle plus court, Aïwu ou IKP, doté d'une date limitê
de sernis plus tardive.

Les dates limites de semis ne sont pas homogùres pour tous les agriculæuts et variett drns
rm intervalle relativement large (figure Z7 et annexe 10.2.1). Des daæs-clés apParaissênt

néanmoins, sur lesquelles une majeure partie des producteurs s'aoærdent et au delà desquelles il
est exclu de semer, à savoir 15 aoiit pour Jaya et IRl529, €t l5 sePtsnbre pour Aiwu. Ces dât€s

recoupent les r€sultats des simulations effectuées sur RIDEV pour Jaya, mais s'avèrent troP stricas
pour IR1529 qui pourrait être sem€e jusqu'au ler sepæmbre, et au contraire trop ardives pour
Aîwu qui ne devrait pas dépasser cette même daæ sans risque élevé de stérilité.

L'analyse de la figure 28 montrre que ce double objectif de calendrier et de choix variétal
n'a été éalisé sip.ificativement qu'à Ndiethene en 1991 et 1993, sur 70 à 95 % d6 surfaces en
double cnlture (voir également annexe 7.1). Dans les autres cas, ce ratio varie de 18 à 52 %,
traduisant d'importants retards dans le déroulernent des travaux. Par ailleurs, I'adapta.tion
variétale des agriorlæurs à ces retards n'est pas homogène entne siæs et dans un même site. I:
êgte de passage de Jaya à Aïwu audelà du 15 août est globalement r€spectêe à Ndietlrene et
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Thiagar, orcepté en 1992 où 54 % de la superficie en double cultwe est semée en Jaya du 16 auu aoifi dans ce dernier village. De même, les paysans de Diawar dépæsent h aal umiæ de
I'IR1529 sur 32 7a de leurs surfaces. Iæs semis ardifs, audelà du ler sepembre, ne sont observés

9!'1 9** reprises (Thiagar en 1993 et Ndiethene en 79921, sur des superficies limitees (10 à
13 Vo), et sont toujours en Aiwu.

3.3. Dcs variétis diverses sdon les sites et les annêes

Sur les ûois sites étudiés, les choix variétaux se @ncentrent autour d'Aiwu, Jaya et IR1529.
[æs autres cultivars ne couvrent jamais plus de 76 % d6 surfaces emblavées une année donnê
(figure æ). La situation la plus courante à Thiagar et Ndiethene consiste à semer Ai'wu en saison
sèche chaude, suivie de Jaya en saison des pluies dans la mesure où la date du 15 août peut etre
rtespectée. Dans le cas contraire, Aiwu prend une part importafie dans la sole, comme en 1gg2 à
Ndiethene.

figure 29 : Distribution de la superficie ctltivée par campagne entre les différcnæs variétés

Ndiethene

El Aiwu 
= 

Iaya ffi IRl529 E autres

sc : saison seche chauder sp : saison des pluies*

* cette convention ne sera pas rappelée dans les figures suivantes.

La seule exception à cette situation générale est observée à Thiagar en 1993, où les paysans
inversent la succession variétale, êr semant Jaya en saison sèche chaude au risque d'accroître la
part semée en Aïwu en saison des pluies. Ils parviennent néanmoins à reconduire la Jaya sx 35 Vo

de leurs surfaces, pratique pourtant jugée irnpossible par la SAED comme les structures de
recherche compte tenu de la longueur de cycle de cette variété (Dingkulm, à paraître).

% surface totale semee
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A Diawar certains agriculteurs ont également innové, en utilisant une variéé inconnue
d'eux, IR1529, et remarquée par I'un d'entre eux en saison des pluies 1991 dans un village voisin.
Expérimentée en saison sèche chaude 7992 sw 23 7o des surfaces avec des rendements intéressants,
elle a été reconduite en saison des pluies sur 60 Vo des surfaces, remplaçant Jaya pour les semis
dépassant le 15 août. Ne disposant d'aucune éférence, les agriculteurs ont estimé pouvoir semer
tardivement cette variété.

3.4. l^ diversité des calendriers de travail

[,a pésentation des calendriers de travail agégés par village es articulée autour de trois
points : le de I'annee en deux périodes, I'analyse des chantiers (daæs de démarrage,
performanæs globales et journalières), et de leurs modalités d'enchaînement. Nous lerminons par
une synthèse par periode et site, mettant en évidenoe les similitudes et divergences entre chaque
cas, et les relations avec les dates de semis observées. Cette analyse s'appuie sur une présentation
détaillée des dates de début et fin de chantiers (annexe 9.1), de leurs performances (annexe 9.2),
et des calendriers de travail (annexe 8).

3.4.1. Dêcoupage de I'année en deux pêriodes

Juillet et août sont usuellement considéÉs comme les mois où la double riziculture cunaît
un goulot d'étranglement dans le delta, quand se sucoèdent la récolte du riz de saison sèche chaude
et I'installation du riz de saison des pluies (Jamin, 1986). L,a sucæssion nr€colæ du riz de saison
des pluies - installation du riz de saison sèche chaude" n'est pas estimée contraignante a priori,
dans la mesure où le pÉédent, semé en juillet-août, est mûr en novembrcdécembre, et que le
suivant est installé en février-mars.

Ce raisonnement se base essentiellement sur les calendriers culturaux des variétés
habituellement cultivêes dans la égion. Il ne prend pas en compte le caractère dimensionné de la
pratique agriæle (tæ Gal et Milleville, à paraltre), et notamment le fait que les variétés sont
u.tilisées sur un espaoe donné, avec des ressources en matériel limitées et des règles variables
d'organisation du travail. Or I'examen de la figure 31 montre que les deux qrmpagtres de culture
peuvent également se chevaucher durant l'hiver. Ce fut le cas à Ndiethene et 1991-1992 et à
Thiagar en 1992-1993. Dans les autres cas, I'intervalle entrc la fin des écoltes et le début des
préparations du sol n'est jamais trÈs long: de 5 joun à Diawar en 199l-1992 à 17 jours à
Ndiethene en 1,992-1993. La double riziculturc s'apparente donc à un s;rstème de culture continue
rythmé par (i) I'organisation du travail aux deux periodes-clés de décembre-mars (hivernale) et
juillet-août (estivale), (ii) le cycle semis-maturité des variéÎes emblavées, lui-même fonction des
temÉratures de I'année. Ce découpage de I'annee en deux périodes rappelle celui rencontré dans
les exploitations de grande culture du bassin parisien où les pointes de travail sont féquentes au
printemps et à I'automne (Papy et al. , 1990).

3.4.2. Les chnntiers

Dans un premier temps, le déroulement du calendrier de travail par periode peut s'analyser
à travers les chantiers et les enchaînements observés par site et année. Nous nous appuierons pour
ce faire sur la figure 30 (période estivale) et figure 31 (periode hivernale). Iæs chantiers sont
caractérisés par leur date de déclenchement, leurs performances, et I'incidence des pluies sur leur
déroulement.
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figure 30 : Calendriers de travail periode estivale
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figure 3l : Calendriers de travail par site en periode hivernale
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3.4.2.1. Dates de dëclenchement

[æs chantien peuvent être clinsés en deux groupes selon leurs modatités de déclenchement.
Les premiers sont dans une certaine mesure indépendants des opérations péédentes : il s,agit de
la mise en eau de l'aménagement, correspondanr au démarragi de la station de pompage, et des
écolæs qui initient le démarrage de la periode. Les seconds, 

-pÉparation 
du solb semis, suivent

les péoédents en fonction de leurs performances et de leurs modalités d'enchainement. Sur
I'aménagement de Thiagar, la date de démarrage des pompes en saison sèche chaude gagne 12
jours de péæcité de 1991 à 1993, passant respectivement du 27 au 15 février. un phénômène
similaire s'observe sur I'aménagement de Boundoum, où la station est mise en route tê ZZ ftvAer
en 1992, pour le 7 mars en 1988 et le 20 février en 1989. En saison des pluies, Ies oomporæments
diffèrent entre les deux amérngements. A Thiagar, les pompes sont declenchées tres tot, nn Suin
à mi-juillet, pour permettre à la sole de simple culture d'être irriguee sans attendre que les palceUes
en double qrlture soient écoltees et péparées. Il y a donc d€rouptage du calendrier des deux
soles, avec une tendance @mme en saison sèche chaude à démarrertouJours ptus tôÎ, de 1991 (11
juillet) à 1993 (25 juin). A Boundoum, où toutes les parcelles sont en double culture, le démarrage
de la station de pompage est tributaire du déroulement des écolæs du péédent et de la pépantiàn
du sol de la cullure en @uni. Ia daæ relevee en 1992 (2 août) est de ce fait beaucoup ptus tardive
qu'à Thiagar.

Ia date de déclenchernent des récoltes est également très variable d'un siæ à l,autre et
d'ue campagne à l'autre. En saison sèche chaude, elle va du ler juillet à Diawar en 1992 uJ,2L
juillet à Thiagar en 1993. De tels écarts sont importants si l'on considère que les agriculæurs ne
disposent que de 45 joun à partir du ler juillet, pour réaliser leur objectif de semis avant le 15
août. En première hypothèse, les différcnces observêes peuvent dans certains cas être liées à
I'utilisation de variétés à cycle plus long, telle Jaya en 1993 à Thiagar. It convienr donc de
s'interroger sur la prise en compte de la matlrité du paddy dans les règles de déclenchement des
fecoltes utilisées par les agriculteurs. Cette question en appelle une autre : sur quelles parcelles se
.rlera-t-on, sachant que les semis de saison sèche chaude s'étalent sur 8 à 28 jours selôn les cas ?
Ce seul critère de maturité suffit-il à expliquer les différences de 5 joun observées entre Thiagar
et Ndiethene en 1991 et 1992 2 Commerlt interpréter, en l992,la situation tranchée entrp æs dèux
villages d'une part, Diawar de I'autre, à dates de semis et variétés equivalenles ? Contrairement
à I'opération préoédenæ, il n'y a pas un gain de prÉcocité linéaire de l99l à 1993 pour un site
donné. Ainsi Ndiethene, plus pÉcoce que Thiagar en 1991 et 1993, est plus tardif en 1992.

En saison des pluies, le temps presse moins qu'en saison sèche chaude et les éventuels
r€tatds ont moins d'incidenae sur le déroulement du calendrier de travail. La situation est
relativement stable à Thiagar et Ndiethene, les écolæs étant déclench6es enfie le 10 et le 19
décembrc. A Diawar, elles commencent toujours plus lardivement, et de faç€n très variable selon
I'année : 28 decembre en 1991 et 12 janvier en 1992, si I'on excepte un à deux hectares écoltés
plus pécocement. La prise en compte de la maturité du paddy dans le choix de cette date se pose
également ici, avec plus d'acuité sur I'aménagement de Thiagar, car la sole de simple culture y est
installee environ un mois avant celle de double culture. Sur quetles parcelles les agriculæurs calent-
ils le declenchement des écoltes compte tenu d'un tel étalement des semis ?
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3.4.2.2. Performottcæ

A ce stade de I'analyse et compte tenu de l'agégation des superficies travaillées par siæ,
les performanæs sont évaluées à partir de leurs valeurs quotidiennes, et d'une moyenne calculée
pour un chantier, une campagne et un site donnés, selon les deux formules suivantes :

(1) Performance_moyenne = Superficie_Travaillée / Drrrée_Toale
(2) Duee_Toale = Date_ Fin_Chantier - Daæ_Début_Chantier + 1

Cet indicateur est donc très grossier puisqu'il inclut, en sus des phases de travail effectift,
I'ensemble des arrêts en cours de journée, et tous les jours non travaillés pour raisons diverses.
Cetæ "élaborationn des performances sera étrdiée au clnpitre 4, mais ce mode de calorl pemret
de disposer d'un indicaæur slmthétique, plus aisé à manipuler pour effectuer une analyse oomparÉe
€nûe sites et années.

Globalement, sur I'enssnble des siæs et campagnes agricoles, les cluntiers pésentent des
performances moyennes relativement proclrcs, comprises entr€ 6 et 8 hectares par jour
(ableau XV). I,a préparation du sol est le chantier le plus rapide avæ.7,6 halj, suivi du semis et
de la réoolæ (6,8 ha/t, puis de la mise en e^t (6,2 ha/j). Des différences entrc sites apparaissent
également. Contrairement à ce que I'equipement potentiel des tnois villages aurait pu laisser croire,
Diawar présenæ les perfomnnces les plus faibles pour la péparation du sol et la éoolte, et
Ndiethene, les plus élevées. Diawar est par contre le plus rapide pour la mise en eau et le semis,
superiorité à rapprocher de la sructure hydraulique de cet anénagement, qui offre la meilleure
combinaisqr 'debit potentiel - souplesse dans la distribution de l'eau". e-€s Ésulab mo rett que
les ressources des villages en natcrid ne pelrvmt à eux-sculs expliquer les pedormances
obsenrêes, et qu'il faudra recherclrcr dans leurs modâlités de gesion et les stratégies d'adaptation
développées par les agriculæurs, les raisons des différences rencontées.

Celles-ci sont d'âilleurs plus complexes que ne le laisse entrevoir oe premier niveau
d'analyse. I-es performanæs moyenrcs sur rm même site varient ainsi oonsidérablement d'une
campagne à I'autre (figure 32). Cetæ variabilité est particulièrement sensible pour les opérations
mécanisées. Ainsi les performanæs de la péparation du sol passent à Thiagar de 3,5 ha/j en saison
des pluies 199t à l2,O ha/j en saison sèche chaude 1992, oelles de la r€oolæ à Ndiethene de 3,9
ha/j en saison des pluies 1991 à 10,1 ha/j en saison sèche chaude 1993. Il n'apparaît pas

d'évolution linéaire dans le æmps, mais de brusques changements d'une saison à I'autre. Dès lors,
qud est le dcgré de maîtrisc dc ccs par les agriorltcrus ? [: situation est plus stable
pour la mise en eau et le semis, dont les performanæs paniss€rt une fois de plus déterminées par
les caractérisiques de I'aménagenrent, invariables sur le pas de ternps de notre étuder.

I 
une éhrde srr un;ns de temps plus long, cinq à dix ans et plus, pourrait montrer I'influance d'rm modc de gcstion de l'cau,

et notmm€nt d'entr€tien du ése5u hydrauliquc, sur la rapidité de la mise etr eau.
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figure 32 : Performirnces moyennes par chantier, site et campagrrc agricole
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tableau XV : Performances moyennes par chantier et site

(-jl Diawar Thiagar Ndiethene ensemble

pÉparation du sol moy
mar(

6,8
22,2

7r5
26,0

8,5
22,2

716
?Â,o

nuse en eau moy
mæ(

7,0
40,1

6,0
50,9

5,7
35,7

6,2
50,9

senus moy
maI(

7,6
30,6

6,9
?3,3

6,0
31,9

6,8
31,9

récolte moy
rnaJ(

6,0
16,7

7,1
2L,7

7,2
20,9

6,8
2L,7

rnoy : moyenne max : maxrmum
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Ces moyennes cachent par ailleurs La gnnde variabilité 9ï p"d-"PT*io!rnali. eres' qtæls

qrr" *i*t i" 
"it-ti"r, 

le site et la campagne- En corsidérant I'ensemble des observations portant

sur les journées effectivement t,"vai11à; h péparation_du sol passe de 0,1 ha/i à 26,0 lnli, la

récoltedeO,2à21,7halj,lamiseen'eau'de0,3à50,9h/jr'lesemis-de0'2à31'9hal
(ann; g-zt-. @E plage âe variation et firrégularité des performances traduisett

pr*rÀ- prietr".*À ,-(i) l'oitætt"" de 'queries' de chantier sur quelques parcelles' situation

partic'lièrement féquente pour la mise * à 
"t 

1" semis, ou de démarrage sur une^surface très

ffi.ré" è;;;;il-"s$ri de Ndiethene et Diawar en saison des pluies L991etl992l ; (ii) des

modiEcations quotidiennes a" I'otg-it"tion des chantiers mécaaisés, ouvrant des marges de

oroerès importafies, apparemment âcore mat maÎtrisées ; (iii) ta capacité hydraulique des

';;;;;fu a supporié. h mise en eau parallàe d'un grand nombre de parcelles.

Cesperforrrancesintègrentparailleursl'errsembledesjourscrrôr'résdarsle.déroulement
d,un chantier. I-a ptupart prdil des ptrases d'interruption d'un à deux jours, dont I'irégularité

mooto" qo'"Ue. 
"é 

péw*it être toAle.rnent assimilées à des jours de repos- pour 
1ous. 

les paysans

d'un village, ou du-personnel pour les- chantien mécanisés. Des inteEuPtions plus longues sont

raro porri la mise ;n eau et ù semi*. Elles sont beauæup plus féqueftes pour. les chantiers

.eooircr, avec une incidenæ partiorlière pour la récolte de saison sèche chaude et ta prepantion

Ju so ae,"i-r, co pluies, vu la oontrainte de calendrier à cett€ phase critique.

tableau xvl : Répartition des intemrptioræ des chantiers motorisés suçÉrieures à deux joun

so : saison des plui€s sc : saison sechc châudê

ô grâs lcs internætions de la Ériode estivrle

Parmi les ûeize intemlptioûs supérieures à 3 jours recensées, huit concement l'a ÉIiode

estivale er se ren@ntrent .tiqï;; a i>iawar et Thiâgar (ableau XVI). En 1992, à Diawar' la

récolte et la péparation au sol se déroulent en deux temps bien différenciés' A Thiagêr' en 1991

ilJq"* ù;ll* sont pÉpaÉÊs J i-prr"re". oj* -."rrtr les autres, alors qu'en 1993, la

prcpË-t i, du sol est inærrotpue penaani- a purs. læs intemrptions les plus longues concemetrt

la récolæ du riz de saison aes piuiei en periodi hivernale. Elles peuvent afieindre 18 jours oomme

I il s'agit ici des zuperficies curnulées des parcelles dont la mise en eau conrmence un jour donné, et non du cumul de toutes

les zuperficies sous irrigation ce même jour, sachant que la mise en eau d'une parcelle s'étale sur 3 à 4 jours'

2 Seuls deux cas sont à signaler : Thiagar en saison des pluies 1991 (début du chantier)' et Ndiethene en saison des pluies

1992 (Fn du chantier).

prëparation du so/ sP

sp

sc
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à Thiagar, en 1992, où elles provoquent un clrevauchement des deux campagnes en succession, sanspour autant retarder les semis @mpte tenu du laps de æmps disponible. -

Vu leur faible intensité gârérale et leur distribution par rapport aux calendriers de travail,
$ ntuies sont à I'origine d'un nombre limiré d,arrêts tt Ufèau XifO. La rOoofte ae saison sèclreq4" *. '@ llguement e1_1192, pw un à deux jours sur des pluies respecrivement de t2et 18 millimètrres . FÂ 1992 er 1993, la récolæ de saisôn des pluies est ar.etL fa, aes pruia
hivernales à Ndiethene, qui gènent egalement la préparation du sol de saison sêche chaude à
Thiagar. pn saison des pluies, oe chantier, se déroulant fin juillet - début août, est arrêté par des
précipitations dans les trois villages. Jusqu'à Æ milimètres, I'inæmrpion ne dépasse pas une
J9*&,- mais la pruie plus conséquente du 13 août 1993 (50 milinètre;) le 

"!opp"'p",r, 
Z;ours.

Ces quelques observations ne peimett€nt de préciser la faisabilité Aes travaux par rippàrt aux pluies
que dens une plage limitée de ænditions d'intewention. Elles montrcnf que'ia ptupart aes
1æmtptions enrcgistrées ont d'autres origines que la pluie, à recherclrei dens les modêS
d'organisation des producteurs.

tableau XVII : InterruPtions de chantier dues arur pluies pour la préparation du sol et la Écolte

sp : saison des pluies sc : saison sèche chaude
(?) hauæur de pluie non relevée Ul : rrr€t partiel des machinês

3.4.3. L6 atchnînernenE

L'enchainement récolte - préparation du sol présenæ la situation la plus diversifiée. En
periode estivale, il est de t]?e séquentiel à Thiagar er Ndiethene en 1991 et'tgg2, simuluné en
l9?3 d.ry oes deux villages ainsi qu'à Diawar q 1992. C.es différences sont fondamentales pour
le déroulement du calendrier de travail, rbns la mesure où l,encùaînement séquentiel rcpésente une
pertÊ de Ûemps élevé à oette Ériode critique. Ces retards sont accentués à mi"g"r, en 1991 et
1992' où un délai de 10 à 13 jours apparaît entre la fin des récoltes et le début desiéparations du
soll.

En période hivernale, le chevauclrcment de ces deux ot'rations est à I'inverse un indicateur
de retards pris dans les Éoolæs de saison des pluies, situation renæntrée à Thiagar, en t992-1993

I si I'on ne tient pas comPte de quelques parcelles récoltées tùdivement(lgg2) ou insrallées précocement (1991).
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et Ndietlrcne, ea lggL-lggz. Dans les autres cas, un délai existe entre les deux operations' dont la

valeur dépend à la fois de leurs dat€s de déclenchement rcspectives 9t_d_e_la-qejfgrmanjE 
moyenne

des réd;. Il n'est jamais rrès long, de 5 jours à Diawar, q 1997-1992, à 17 jours à Ndiethene,
q L992-1993, et serait insuffisant pour éaliser certairs entretiens æls que le curage des canaux.

L'organisation des rêoltes en p€riode hivernale aPParaÎt donc comme un facteur limitant la
padnisation Ae h double culture à grande échelle sur ces aménagerncnts- Ce résuftat' originat

p.t 12p'po.t au diagrrostic habituellemelrt porté dans la égion, souligne la néoessité de considérer

ê système de crrlture sur un pas de temps annuel, voire pluriamuel.

L'enchaÎnement pr€paration du sol - mise en eau est toujours de type simulané en

periode estivale, le ctrevaudrèment des deux chantiers étant plus ou moins long selol les cas. Cetæ

àrganisation est de toute évidence facilitée sur I'anénagement de Thiagar, où la stationde pompage

a6irarre pour la sole de simple orltue bien avaat que les péparatiora du sol en double crrltrre ne

débutent. L'eau €st donc aisponiUte dans les canaux, et les Paysans û'att€ndent pas que les façons

culturales soi€nt achevées sur l'ensemble des parcelles du village pour oommenær leurs mises en

eau. A Diawar, le clrevauchement des deux opérations est tributafue de la daæ de déclenchement

de la station de pompage en saisorr des pluies, positionné au milieu du chantier de péparation du

sol en 1992.

En periode hivernale, le catage de la péparation du sol et de la mise en eau se pose en des

ærmes difiércnts, les agriculæurs pouvant trouver intéét à achever les façons culturales sur

I'ensemble des parcelles àvant le démarrage des pompes. Cetæ situatiqr est observée dans deux cas

seulement sur ies cinq conærnés (Diawar et Thiagar en 199l-19921. Ailleurs, un à deux tiers

seulement de la superficie est péparée quand la mise en eau de l'aménagement æmmenæ. La

viæsse de mise en eau Peut être- alors ttiUuaite de celle de la péparation du sol, comme à

Ndiethene eln1992-1993.

Dans tous les cas, I'encftainenrent misc cn Ga,u - serfs est de tyPe simultané' à savoir que

les semis sont déclenclrés 3 à 5 jours après le début de la mise en eau, délai ærr€sPondant à

I'obtention d'une lame d'eau suffisamment profonde sur les premières paroelles irriguéea- I,es semis

se tnouvqrt donc caler sur les mises en eau, la fin des deux chantiers coihcidant en genéral- Ia
distribution des dat€s de semis à l'échelle du village une campagne donnée appafait donc omme
la rêsultante de l'e6sernbte des dêrisions prises depuis le scrnis de la campagne prêcédantc.

3.5. synthès€

Cette première approclre de la double orlture souligne la diversité des pratiques et.dcs

résultats en matiè:re de surfaces emblavées et dc calendriers. A oe stade, nous pouvolrs donc

affrner notre diagrostic et pr€ciser les æntraintes et atouts qui ont influené sttr chaque site et

année, la éatisadon ae t'ot5ectit Cnoné par tes paysans pour la période estivale (ableau XVItr et

ableau )û)0. Nous sommes également en mesurc d'élargir ce diagrostic à la pÉriode hivernale'

qui s'avère jouer un rôb nàn négligeable dans le bon déroulement de la double crrlture

(tableau X)0.

A partir des différents points pésentes au cas par cas dans ces tableaux et détaillés eû

annexe 8, deux idées force s" degagedt. Tout d'abord, la éussiæ de la double culture ne dépend

pas d'un seul élément mais d'une 
-combinaison 

de facteurs, certains acoêlérant, (+)' d'autres
'ralentissant, 

G), la éalisation des travaux. [.a oomparaison des ûois siæs en periode estivale 1992

est sur ce plur demonstrative. L'état initial de la saison sèche chaude n'est entièrement favorable

qu,à Thi4gar où la superficie cultivée est moyenne (étément neutre), semêe préæcement (+)' avec
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une variété de cycle court (+). A Diawar, les superficies sont élevées G), semées autour du ler mars
(+), avec urre variété de cycle moyen pour un quart des surfaoes C). A Ndiethene, les surfaæs sont
également élevées G), mais semées tardivement G), avec une variété de cycle court (+).

En fin de periode, I'objectif de semis avant le 15 août n'est que partiellement réalise à
Diawar, très peu à Thiagar et Ndiethene. Entrc æmps, les calendriers de travail se sont déroulés

selon des dynamiques très différentes. A Diawar, la récolæ a démaré pr€cooem€ût, dès le ler
juilet (+), et les quatrc chantiers se sont chevauchés à partir du 4 août (+). Mais les chanters de
rÉaolte et de péparaton du sol ont éé inærrompus pendant 6 à 7 jours G), la performance du
chantier de récolæ a été faible G), et I'avancement des mises en eau a été freiné par ælui des

péparations du sol (-).

A Thiagar, les éoolæs ont débuté le 11 juillet, tardivement malgré les semis précooes G),

et ont présenté une faible perfomranæ G). ta péparation du sol n'a commené que 10 jours après

la fin des récoltes (.), mais s'est déroulée avec une bonne performance (+). Bien qu'ayant d&narré
avant la fin de oe chantier (+), la mise en eau a avané lentement G). A Ndiethene, la récohê est

rm peu plus Urdive qu'à Thiagar, le 16 juillet (.), mais ses performaaces sont élevées, comme celles

de la péparation du sol (+). C.elle-ci ne commence qu'une fois toutes les récoltes aclpvées (.), mais

sans délai entrre les deux chantiers (+). Elle se termine néanmoins tardivement G). [æs mise en eau

coûlmence quelques joun après le début de la péparation du sol (+), mais s'étalent sur une très

longue durée G).

Seconde idée foræ tirée de cetre première analyse, il n'apparaît pas d'amdiorafion
linêaire d'une campagne à I'auhe sur un même site, ou de distinction tranchée entre sites. Ainsi
à Ndiethene, la éussiæ de la double cutture est manifeste en 1991 a 1993 mais non en 1992.

Contrairement à Ndiethene, la période hivernale se déroule favorablement à Thiagar en 1997-1992,
à savoir sans clrevauchement des chantiers, mais la situation est inversée en 1992-1993. A un

niveau plus fin, une composante donnée n'évolue pæ toujours dans le même sens d'uae campagne

à I'autre. Ceci est particrdièrement manifesûe des performanæs des chantiers mécanisés, qui passent

oouramment du simple au double pour un même site (figure 32). Des améliorations rl:ns ls têmp
sont parfois relevées, comme le passage de I'enchaînement récolte - du sol du type

séquentiel au type simultané, en période estivale 1993, à Thiagar et Ndiethetre.

La gestion de la double culture et son amêlioration ne peuvent se ésumer à I'utilisation d'une
variété adhoc et au calage correct de son calendrier cultural par rapport au climat. I-a conduiæ

d'une parcelle n'est en effet pa.s indépendante de ses voisines, meis integrée dans un cadre plus

large où sont gérés le matériel et I'eau. Pour expliquer la réussite incertaine de la double culture

au plan collectif, nous forrnulons I'hypothèse que les organisations responsables de sa gestion,

confrontées à I'incertitude gênêrên par leurs membres et letrr environnement, y font face à
travers un ensemble de réporæes à I'efficacité variable.
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Chapitre a.

Les sources d'incertitude et leurs conséquences
sur I'organisation collective du travail

Apês avoir présentê La épartition des tâches eûÎre les ditrérents acteurs en pésence, ælle
qu'elle nous est apparue par r€coupement entre les entretiens individuels et ællectifs menés tout

au long de l'étude, et les observatiors factuelles rÉalisées parallèlemert, nous analysons comment

c,haque type d'intervenant est source d'inærtinrde pour les Paysannes chargées de

la gestion des calendriers de travail.

4.t. la répartition des tâches entre l€s ad€Nrns

I: décision de mettne en valeur I'aménagement en double culture une année doalée est prise

par I'Union des GIE, en concertation et sous la pression de la SAED. En fixant ses oliectifs de

surface, I'Union doit tenir æmpe des desideraa des GIE qui la oomPos€ût, dfu€ct€ment ou à
travers leurs coordinations informelles par village. Læs paysans d'un même GIE doiveot donc se

conærter pour acæpter ou non æ système de c-ultue, en fonction de leurs ofiectifs individuels et
des pressions émanant de leur pr€sident.

I-a conduiæ de la double c{lture depend emsuiæ du dêroulement de chaque chaatier. Celui-ci
fait interveûir une Érie de décisions, pour les unes, générales (daæ de déclenclrenrent, ordre de

r€alisation d€s ditrér€nts GIE et des parcelles au seia d'un GIE), pour les autres, spécifiges à la
nature de I'opératon. Ainsi la reclrerctre de matériels et leurs performances tiennent une plaoe

æntrale dans les chantiers motorisés. Ces décisions tr'ont pas la même significaton selon l'acteur
oncerné. Si la Éussite collective de la double culture est globalement dépendante des performances

des chantiers et de leus daæs de déclenchement, les situations individuelles sont de plus liées aux

ordres de passage enfie groupe|nents et parcelles.

Une analyse par chantier permet de monfier la complexité de ces relations enrre tâclres à

ammplir et centnes de décision impliqués (tableau X)û). ta double cultrc posant problème lors

du clrevauclrement des deux campagnes agricoles, nous avons choisi de partir de la récolæ, tout €û

sachant que la date de maturité des parcelles dépend, pour une annee climatique donnée' du

déroulement d€s semis. Cetæ prÉsentation soulipe les différenæs d'organisation ertre les deux

aménagemens étudiés.

4.1.t. It récolte

I-e chamier de réælæ comprend deux opérations : la vidange des paroelles et la r€colte

proprement dite, dont nous verrons qu'elle est essentiellement mécaaique sur les siæs é'tudiês. h
aaæ ae viaange est clroisie individuellement, mais néæssiæ, à fbiagar, une coordination entne les

paysans dépelr.dant d'uae même rmité hydraulique. Celle-ci s'étend même au GIE, dont le pr€sident

décide en genéral, apês concertation av€c ses adhérents, de la daæ à laquelle la vidange Peut
débuter. Cette daæ doit être suffisamment tardive pour satisfaire les besoins hydriques permettarft

le remplissage du grain, et suffisamment pr€æce pour liaisser au sol le t€mps de se desséclrer afin
de supporter le poids des machines à la maturité du paddy.
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A B C D E F1 F2 G

réalîsation de Ia double culture (+) + (+) + +

récolte
vidange des parcelles

déclenchement du chantier
contacts avec les entrepreneurs locau,x

recherche de matériels extérieurs
performances du chantier

ordre de réalisation des GIE
ordre de réalisation des parcelles

brûlis des pailles

+
D
D

+

+
+

T T

T

+
+

D
+
T

+

T

(r)

+

T
+
+

+

+

préparation du sol
declenchement du chantier

contacts avec les entrepreneurs locaux
recherche de matériels extérieurs

performances du chantier
ordre de réalisation des GIE

ordre de réalisation des parcelles

D
D

+

D

T

T

+
+
T

T

+

+
+

+

+

+

tn$e en eau
déclenchement du pompage

rnise en eau des GIE
mise en eau des parcelles + T

+
T

+ +

sern$
date de semis

variété
+
+ T T (r)

tableau xxl : Répartition des tâches entre acteurs par chantier

paysan sur sa parcelle
ensemble de paysans appartenant à une même unité hydraulique (Thiagar)

GIE (maitle hydraulique)
ensemble des GIE d'un même village (Thiagar) ou section villageoise (Diawar)
Union des GIE du perimètre
: entrePrieneur

: chauffeur
CNCÀS et SAED

tous villages T : Thiagar et Ndiethene D : Diawar (T) : en saison sèche chaude 1991 uniquernent

La récolte mécanique comprend un ensemble de décisions et d'intervenants dont la
combinaison est variable selon le site, en fonction de l'autonomie dont disposent les paysans entre
eu( et par rapport aux entrepreneu$. A Diawar où les paroelles disposent d'aooès directs aux
pistes, le décl€nctrcm€nt du chantier dépend essentiellement des individrs qui, esimant teurs
parcelles prête,s à etre écolées, en informent leur chef de groupemet$ ou de sec{ion villageoise.
Celui-ci æntacæ alors l'un des responsables des moissonneuses-batteuses pr€sent€s sur le village.

Par la suiæ, seules les machines appartenant au:( entnepr€neurs localisés d"''" le vill€e Mt
utilisées (annexe 9.3.1.2). Iæurs performanoes dépendent à la fois de leurs modalités de gestion par

A
B
C
D
E
F1

n
G
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leurs pro'priétairesr durant I'année (entretien et fonctionnement quotidien), des décisions prises

chaquejour par les chauffeurs sur les parcelles traitées (vitesse d'avanoement, déplacem€nts, arrêts

et temps morts divers), et des conditions d'inærvention liées, pour une part, aux caractéristiques

intrinsèques des parælle,s (taille, forme), pour une autrre, aur< décisions individuelles de ænduite
des cultgres (enlrerbement, portance, rendement), voire à l'état d'avanoement du chantier par

rap'port à la maturité du paddy (vene).

A Thiagêr et Ndiethene, le déclenchement de la récolæ fait intervenir, en sus des

entrepreneurs, f Union des GIE, qui décide pour I'ensemble du Érimètre de la date à laquelle les

moissonneuses-batæuses peuvent commencer à travailler. [: performance totale du chantier dépend

également du reoours éventuel à des matêriels supplémentaires, extérieurs aux villages. Cette

fonction impottante de prospection es prise en charge, selon des oonfigurations variables éttdiées
par ta suiæ, par les entrêpreneurs locaux, la æordination inforrrelle des GIE d'un même village,
à travers quelques mandataires, et des GIE individuels, en la personne de leurs pésidents. L'Union
des GIE est également intenrenue en première année de dorble culture.

Iæ matériel disponibte à un instant t étarrt limité par rapport aux besoins, il e* nécessaire

d'établir un or&e de éalisation des GIE et des parcelles au sein des GIE en cours de réolte, sur
un siæ donné. A Dirawar, les GIE se répartissent les moissonneuses-bater.rses, en nornbrc su$rieur
au( groupements, avec l'accord des entnepreneurs. læurs déplacements sont ensuiæ gér€s

individuellenent au niveau des parælles, entle Paysans et chauffeurs.

A Thiagar, l'Union des GIE demeure à l'écart de æs décisions, car, une fois la récolæ

déclenchée, peu lui imporæ I'ordre de Éalisation des GIE dès lors que la portanæ des parcelles

est satisfaisanæ et ne ralentit pas le ctrantier. Au niveau de chaque v'rll4ge, I'ordre de éalisation
d€s GIE nêoessiæ par @ntre une coordination hterne, à laquelle participent les entrepreneurs

locaux et éventuellement extérieurs. Des aôitrages sont en effet à pévoir, ente des GIE pésentant
utre portance et une maûrité proclres, chactn cherchant à êfie réæ1é d'abord pour donner à ses

membres une garantie supplémenafue de rapidement stocker les productioas, et de remettrc en
ctlturre la campagne suivanê. Un problème similaire se pose ensuiæ au GIE qui doit établir, en
relation avec les chauffeurs, un ordre de Éalisation des parrcelles. En dépendent, pour chaque
paysan individuel, la daæ effective de récolæ et le rendement obtenu, suite aux aléas et incertitudes
combinés de lrr viæsse du chantier, des oiseaux, des troupeaux, et des intemÉries.

Iæ brûlage des pailles, fr6quent en double crrlftre, æmPte ænu de fimpoasibilié de leur
enfouissement avec les techniques disponibles localement, et de Éturêge par les troupeaux, vu les

delais réduits entrc deux campagnes, nêoessite une coordination eûtre parcelles cotttiguës à laquelle
pr€rment part les fudividus et leurs GIE.

4.t.2. Lt prêpamtîon dt sol

Læ c.hantier de préparation du sol suit une organisation globalement similairc à la Écolte
mécaaique, les agriculæ1rs devant faire appel à des entrepreneurs pour éaliser I'opératiott. tæs

@ntacts avec ces derniers, la prospection de tracteunr zupplémenaires, leurs performances, relèvent
des mêmes centr€s de décision. Seuls diffèrent le choix de la date de déclenclrement du chantier

t Lcs 'gestiomaires' dcs matériels rencontés $r les trois sitcs sont de deux typcs : dcs paysans désignés par lcurs pairs

pour les machines apparænant à des sec{ions viUageoises (Diawar, Ndicthenc), des paysans €ntichis direct€ment goprietaLcs
pour tes autres (Diarnr, Thiagar).
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et la g€stion des déplacements des matériels entre GIE et parcelles, avec une distinction toujours
pertinente entre les deux amâragements.

Dans tous les cas, le démarrage du chantier dépend d€s contacts établis entre chaque village
et Ies entrePreneurs, et de leur calage avec le degré d'avancement du chantier prOcC6eit trecoiæ
et briilis). Si I'union des GI! n'intervient plus à Thiagar, la SAED et la GNCAS y soft pânour
!{ti9s fenantes. La banque délivre en effet les bons couvranr le coût de la péparatiàn du sol, une
fois les prêts de campagne des GIE aocordés ; cet acord dépend des des prês
antérieurs, eux-mêmes liés à la oommercialisation du paddy par la SAED. La double culture 

-pose

un problème spécifique de finanæment en periode esivale, car le proæssus de commercialisation
du paddy est trop lent pour satisfaire ce principe genéral.

L'organisation qui suit est simple à Diawar, puisque le déplaoement des trasteurs est géé
dir€ctemeût entre paysans et chauffeurs. A Thiagar, il y a néoessitâ æmme pour la récolæ d'établir
un ordre de Éalisation des GIE, qui dépendra des règles d'enchaînement entre tes deux chantiers.
Ce choix fait intervenir chaque GIE, leur oordination au niveau du village, et les entEpreneurs.
læs superficies de chaque GIE étant en général pépaées d'un seul ænant apcs la récolæ, tes
chauffeurs décideût ensuiæ seuls de I'ordre d'exécution des parælles.

4.1.3. Ia mise an ail ct le seznîs

la gesion de la mise eir- eau est pilotê par un ensemble d'acteurs intervenant au long du
'fiI de I'eau" (Molle et Ruf, 1994). Elle æmprend tnois points clés : le démarrage de la sation de
pompaige, la distribution de I'eau entre les GIE, puis entre les parcelles d'un même GIE. Sur les
deux perimètres, le démarrage de la station de pompage en début de campagne est décidé par
ly_qgl a"t GIE, et plus precisément son Bureau. c,e choix doit ænir æmpæ ae I'acoord de la
cNcAs quant au finanæment de la campagne, fonction lui-même de I'endettement des GIE
présents sur I'aménagement et de oelui de I'Union.

I-a ænception hydraulique des deux Érimèûes étudiés pemret aux mailles d'être iniguées
parallèlement dês que les adducTeurs principaux et primaires sur lesquels ils sont oonnectés, sont
en clnrge. A æ stade, les GIE sont autonomes, pour la première fois depuis le déclenclrernent de
la r€cohe. Il n'ont donc pas besoin de coordonner le déclenchement de ieurs mises en eau, dans
la mesure où I'irrigation des parcelles est éalisée par los suæssifs afin d'{uilibrer l,otrre
potentielle avec la demande irstaffanée.

Cette ændition suppose que soit mise en plaæ et æntrôlée une forme de tour d'eau dans

$yue GIEa cette organisation est souple à Diawar, où la plupart des parælles ont aaoès aux
irrigateurs. Elle néoessite une coordination sur le Srimètre de Thiagar oompæ tenu de I'imbrication
$lnarcelles par rapport au éseau hydraulique. e;elle-ci est sous la responsabilié du président de
GIE 9t dlun uguadier pour I'ansemble de la maille, et des paysans inærdépendants pour chaque
unité hydraulique. Ceux-ci doivent se @ncerter pour synchroniser l'ouverture et la fermeture de
leurs parcelles.

Cette synchronisation influence le choix de la daæ de semis, bien que oette décision soit en
principe individuelle, chaque paysan étant libre de déterminer le moment de son intervention, une
fois qu'il estime la hauteur d'eau dans sa parcelle satisfaisanæ. Læ ctroix de la variété est plus
complexe : s'il demeure largement individuel à Diawar, il est sous influence à Thiagar et
Ndiethene, où les présidents de GIE, voire I'Union, cherclrent à peser sur les décisions de chacun
à travers des recommandations liées aux daæs limiæs de semis.
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4.1.4. Conclusion: læ iliffirentæ sounas tl'inæilîade

L'organisaton ællective du travail en double cultle s'articule aulour de la combinaison de

chantiers et d'acteurs multiples, sans relation univoque. Le déroulement d'un chantier dans le temps

et I'espaæ, çguwe un ensemble de décisions dont dépendent ses Perfonnances, ses modes

d'enchaînement avec les oÉrations qui l'orcadrent et les arbitrages entre GIE et Paroelles. Chacune

de ces décisions fait int€rvenir une série d'acæurs dont les positions relatives, à I'intérieur et hors

du périmètre, sont variables. Sur æ plan, Diawar se diSingue nettement de Thiagar et Ndiethelre,

car les individus, plus autonomes sur leurs parcelles, tiennent une plaæ Plus imPortante dans les

prises de décision. Dans tous les cas, la gestion du calendrier de travail devra intêgrer des

ooordinations non seulement entre chantiers, mais également eûù€ acteurs, pour que les avances

prises individuellement se traduisent positivement sur le déroulement collectif des travaux.

Ceue situation ju.stifie le choix porté sur le village comme échelle la plus englobante des

aniculations entre processlts collectifs et individuels de décision- Partir de I'arnénagernent

conduisait à amalgirmer des centres de gestion autonomes par rapport aux chantiers mécanisés,

sur lesquels les Unions de GIE pèsent peu. Focatiser notre analyse sur la maille hydraulique et

afortiori la parcelle, entités techniques bien circonscrites, ne permettait pas de comprendre les

modalités de gestion de ces chantiers, et notamment les relations de dépendanæ entre GIE,
relevant d'entités organisationnelles apparues en cours d'analyse.

Dans ce dispositif, les stnrclres oollectives, GIE, v'rllages et Union de GIE, oæuPent unÊ

place oemrrale, comme acteurs à la fois intemlediaires entre les individus et l'envirunenrent
extérieur du périmètre, et coordonnaût les omportements d'entités hiérarchiquement inférieures.

Elles doivent, dans oe double exercice et dans une perspective de ænstnrction de programmes

prévisionnels d'actions, tenir compe des logiques spécifiques et gérer I'inoertitude transmise à

travers les décisions de trois types d'acteurs: les paysans sur leurs parcelles, les entreprises

agriæles, la CNCAS et la SAED. Avant d'analyser les stratégies mises en oeuvre Pour atæindre

ces oQiectifs, il convient de mieux cerner la nature même de cet ensemble d'incertitudes et son

influence sur I'organisation du travail.

4.2. Inccrtitude des omportcments et organisation du travail

Nous plésentorls les Ésultats Par souoe d'incertitude, en analysant, dans càaque cas' les

nodalités de gestion des ac.teurs, puis en montrant @mment elles influenænt pluieurs compooanæs

de I'orgnnisation du travail.

4.2.1. La payo.rllr îrulivùh.eb

Læs palnsans transmetteil individuellement de I'incertitude vers leurs organisations à travers

les trois décisions qui leur revienaent le plus directement : la éalisation de la double cultrc, Ia

vidange des parcelles avant r€colte et le choix de,s variétés. Celles-ci influent, d'rme part, sur l'état
des parcelles au moment de la r€oolæ, d'autre part, sur les rendements de la campagne de saisoll

de,s pluies, dont dépendront les endetæments individuels et coll€ctifs.
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figure 33 : Exemple de la divenité des positions vis-à-vis de la double culture au sein d'un GIE

du refus"

les "hésitants'

'les adoPtants'

(cas de COO à Thiagar ; source : Fall, 19921

tableau XXU : Priorité donnée par les agriculæun aur différents systèmes de culture possibles
dans le delta

(nombre d'exploitations par village - enqpête individuelle'double culurre")

Thi4gar Ndiethene Diawar

double culture
deux cuttures - derrx terrains
simple culture

I
9 7

2
16



4-2.L.1. Réalisæion de la double culture

Globalement, I'intérêt individuel pour la double culture est faible, et divers à I'intérieur d'un
GIE. Irs agdculteurs lui péfèrent en genéral le sysême 'deur calUræ - deux Urafus" décrit au

paragraphe 1.1.5. (tableau x)ql). Fall (1992) observe des Ésultats similair€s sur rm échantillon

àe 34 agriculæurs du village de Tbiagar : seulement 7 sont favorables à la double culture dont 3

sans arguments précis, 17 sont "hâinnt" ettD défavorables. L'exemple du GIE COO illustre bien

æte diversié de positions au sein d'une même entité de geSion (figure 33). [.es argumens avanés

sont d'or&€s diven, I'intérêt de la double culû[e, en lerme de égularité de trésorerie et

d'approvisionnement en paddy, étafi contre-balané par les tensions sur le calendrier, incluant les

difficuttés de fiaancement à cr€dit et de commercialisation, et une crainæ genérale de voir une

baisse des rendements liee à rm épuisement des sols et rme augmentation de I'enlrerbernert (annexe

10. r).

Iæs situations individuelles Èsent sur les décisions prises, et notarnment la plaoe t€nue Par
I'aménagement r€habilité dans le fonctionnement des exploitations. Cet aspect peut entraîner tout

un village à refuser la double culture. Ainsi s'expliquent les refus obeervés sur le périmètre de

Thiagar en 1993. læs agric-ulteurs de Ndiangré et Ndiaw sont éloignés de leurs parælles, alors que

la campagne de saison sèclre chaude demande un suivi accru au semis et durant la phase de

maturatio du paddy du fait de la pression aviaire. De plus, la plupart d'entre eux ont probablement

d'autrres activitâs et ressoûoes sur le centre uôain de Richard-Toll. læs Peuls de Thienel-Doki sont

avant tout éleveurs, ce qui supose à la fois du têmps ænsacé aux animaux et des besoitrs

fourragers €ssentiellement couverts par la paille de Â2. I-a double c{lture, imposant pratiquement

te brûlage des pailles et chaumes entrc les deux campagnes, ne leur est donc pas favorable. Quant
aux riziculæurs de Khor, ils seraient suffisamment pourvus en terres amâragées pour délaisser la
double cutture sur I'anénagement Élmbilité.

I-es Unions cornme les présidents de GIE ne sont donc pas certains d'emporter I'adhésion de

leurs membres, alors qu'ils prennent des engagements de surfaces emblavées vis-à-vis de la

SAED.

4.2.1-2. Gætion dæ vidangæ awnt Écolte

D'rme façon genérale, lcs paysans tendcnt à caler tardivcnrent la vida.nge de leurs
parcdtes par rapport au stade du riz. Ils clrerclrent en effet ayaflt tout à obtenir le meilleur

renAemeof possible en fin de c5rcle en nenant à maturié les demières panicules goduites. Cet

objectif laisse supposer que les paysans donnent priorité à la éussite de lr campagne en cours Par
rapport à la possibilité de realiser uae double culilre. Ils ne paraissent pas clrerclrer à caler

porance, maturité et récolæ car il leur est impossible de connaîtrc la date à laquelle la récolte sera

èffectire quand ils prennent leur décision de vidange. IIs se démarqucnt ainsi d'un obiccttr
collectif, àottt U 

"eo.snte 
est sensible aux incertitldes pesant sur le d€noulerncnt è venir dcs

opé:rations.

Alors qu'il est couramm€nt recommandé de drainer les parcelles une quinzaine de jouts

après floraison, lorsque les panicules se coubent et leurs extrémités sont à maturité (de Datta,

f-S87 ; Grist, 1975), les obaervations faiæs sur les parcelles suivies montrent que I'intervalle entre
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vidange et floraison est en moyenne beaucoup plus élevé, quoique variable d'une campagne agricole
à l'autre sur un même site, et dans une moindre mesure entre sites (tableau XXm).-

tableau xxlll : Intervalle moyen par campagne et site
entre floraison et vidange des parcelles (iours)

Diawar Thiagar Ndiethene

Saison seche
chaude 199I

7992
1993

26,9
14,5
23,L
15,6

15,9
26,0
23,0

Saison des
pluies 1991

1,992 33,;
2'l',1
23,9

20,3
31,0

abcdefg bcde cdefg
intervalle floraison - vidange fours)

a : inférieurà l0jorus e:26 à 30 jours

b: de l0 à 15 jours f:3l à35jours
c : 16 à 20 jours g : srpérieur à 35 jours
d:2là25joun

Mais si les parælles sont généralement vidangês plus trrd en saison des pluies qu'en saison
seche chaude, une large plage de variaûon pant êtrc rcncontrê pour une campqgne donnér
6gure 34). Cæ phénomène raduit la diversité des indicateurs utilisés par les paysans pour caler ta
vidange avec le stade du riz (annexe 10.3.1). Iæs stades "grain pâûeux', 'durn'ou ndouu, sont le
plus souvent cités, au détriment du 'grain laiæux" qui ænstituait le critère utilisé par la SDRS pour
écolûer à maturité avec des moissonneuses-batteuses. L'hétérogenéité des stades au sein d-'rme
parcelle est également prise en oompte par certains, le calage de la vidange se faisant sur la
majorité ou sur les derni&€s paniorles émises. D'autres déclar€nt tenir compe de la viæsse de
ressuyage du sol en relation avec le passage projeté de la machine. Ils draineront plgs tôt polr
@mPenser le ressuyage plus lent des parælles Éputé€s salées, ou pour profiter d'une meilleure
activié photosynthétque du riz en maturation, qui assèchera phls rapidement I'horizon superficiel.

Vidanges globalement tardives et diversité des choix à la parce[e sur un même site, une
campagne doturée, collstituent deruc éléments que les niveaux collectifs de gestion vont devoir
intégrer dans I'organisation des rrfooltes.

t Renaryue méthodolo6t{za : ces intcrvalles solt calcl|lés srr I'ensernbte dcs parcelles srivies, €n simulant t'spparition de
la floraison avec RIDEV. Il nous étâit Gn efêt impocsibte de relever pÉcisânênt èt exhaustiv€rnent ces dar€s pâr observatior
sur le t€rrâin. Même Éalié sur échantillon, ce travsil aurait été compliqÉ p8r t'étrlencnt naûrrcl dqs floraisons pour rme
même drt€ de sernis, et oelui caué par lcs hélérogenéités des levécs, des semcnccs ct des variétés darrs rme màne parcelle.
C'est Pounquoi ces valeurs n'indiquent que des tcndaaces, qui recoupent c€pendant les Ègles enoncées par les agriculteurs.

figure 34 : Variation parcellaire de
I'intervalle floraison-vidange en
saison sèche chaude 1992

l0

0
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4.2.1.3. Choix des variétés et gestian du risque tlærmique

I-es agriculteurs interrogés choisissent leurs variétés selon une batterig d: criêres, parmi

lesquels le rendement en paddy tient une place privilégiée par tous (annexe 10-2.2.1). Viennent

ensuite le type de gnin, avec une pÉférence marquee pour les variétés à grain long, pttis le
rendement usinage. La longueur de cycle n'arrive qu'en quatrième position, pres de la moitié des

agriorlteurs ne faisant pas rentrer ce paramètre en ligne de oompte. Il se trouve en effet en

contradistion avec les deux premiers, les variétés les plus productives renootûées dans la vallée

étant de cycle mgyen et à grain long, et celles de cycle æurt rm grain rond et des

rendements potentiels jugés inferieurs par les agriculteurs (annexe 10.2.2.3). Ces points de vue

expliquent la priorié donnée à Jaya, suivie d'IRl529 pour les paysans de Diawar l'ayant æstée'

et très loin ensuite IKP, Aiwu fermant la marclre.

L'utilisation massive de cette dernièrc variété en saison sèclre cftaude apparaît donc comme

un clroix sous oontrainte, orienté par les r€commandations des stnrctres de reclrerche et de

développment, insistant sur la nécessité de recourir à des cultivars précoæs pour ætte camPagEe.

Dénués d'er?fuienæ, les agriorlæurs s'y sont d'autant mieux pliés que leurs fournisseurs de

sernences, por.l.r'l'essentiel des paysans originaires de la vallée où Aïwu fut introduit€ et lestée (van

Bradt, 1983), leur annonçaient un cycle de 65 jours à maturité ! L'expérienæ aidant et leurs

éférentiels s'enrichissant, les agriculæus ort évise leurs positions jusqu'à utiliser, dans quelques

cas et sur des zuperficies variables, des variétés de cycle moyen telles que Jaya et IR1529.

Iæs structures ællectives, GIE et villages, se touvent ainsi plaées devaat un double

phâromène en saison sèclre chaude : (i) un onsensus apparaît sur l'utilisation d'une même variété,

Aiwu eo général, ce qui représenæ un facteur de réduction de t'incertitude, mais (ii) oertairc

individus, faisant passer leurs critères individuels de choix ayant le critère ællectif de préoocité,

péfèrent semer des variétés différenæs. A Thiagar et Ndiethene, 20 à 50 % des GIE æmpte
quelques agriorlteurs choisissant rme variété difïér€ffe, sur des superftcies dépassant rarement Z) 96

de leur totat cultivé (figure 35). Dans la plupart des cas, il s'agit de crrltivars de même cycle
qu'Aiwu, mais quelques paysans oût utilisé Jaya en 1992 à Thiagar. La réussiæ de oette orpérience

aux yeux des paysans, en temle de productivité et de cycler, explique qu'ils aient tous choisi ceue

variété en 1993.

A Diawar, la diversité des ctroix individuels est plus marquée, puisque IR1529 apparaît sur
les quatrre groupemerts, à raison de 8 à 32 % des surfaæs. Cæ phénomène est régutier dans ce

village, ori nous I'avons observé de 1987 à 1989 (annexe 7.4). tæs paysans avaieût alors Pour
habitude de semer plusieurs variétés de cycle différent sur leurs lots, gÉce à son morcellement en

plusieurs parcelles. Cette stratégie anti-risque éait également un moyen d'étaler les travaux à la

écolæ, essentiellement manuelle. Ce penchant des paysans à expérimenter de nouvelles variétés

est facilitê par leur autonomie individuelle, aux plans foncier et hydraulique, mais rend incerain
I'assolement variétal que les organisations auront à gérer. Cetæ tendance pÉsenæ des implications
plus fâcheuses à Thiagar, ou la jurtaposition de variétes de cycles ditrérents sur uae même unité

hydraulique complique oonsidérablement la gestion de I'eau, et donc I'etrtr€tien de la culture
(figure 3?.

t 
ces parcelles ont été effectivement récoltees en même temps que celles sernées en Ai'wu, qui les entouraient, essentiellement

du fait du retard des récolæs Par raPPort à la maturité d'Aiwu.
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figure 35 : Répartition des GIE selon le 6,pe
de variétés utilisées en saison sèche chaude

figure 36 : Répartition des GIE selon la
superficie semée en Jaya er IR1529 au delà du
15 août

100

sc9l sc92 sc93

Thiagar

ElAiuru lN o/o ll[fu-wu + cycles courts

EAiwu + Jaya^R1529 EEJaya IAO o/o

scgl sc92 sc93

Ndiethene

#2
Diauar

sp91sp92 sp93

Thiagar
sp9l sp92 sp93 sp92

Ndiethene Diawar

tr84060 o/o EJ,60-80 % 880-f00 %

figure 37 : Pratiques variétales par unites hydrauliques sur le GIE COO en saison des pluies 1991

EJ airou 
= 

iaya B IRl529
I parcelle inctrlte

---> 
sens d'écoulement de I'eau par
urité hydraulique

I

En saison des pluies, les 'situations mult-variéales sont la règle sur les GIE, mais
I'incertitude tient plutôt au æspect individuel des dates limites de semis. Sil'on s'en tient aux GIE
d*J tT semis ont dépassé le 15 gût, on constaûe que, dans la plupart des cas, une partie des
Ëncutqup acoeptent de 'tæter leur ctunce", @rnme nous t'inailue un responsaHè de GIE
(figure 36). cette proportion peut même atæindre ta majorité aes 

"irr"*" a'* cm, comme à
Tbiagar et Diawar en 1992, denotant une perception du risque tnès variable selon les agriculteurs
mais également les années.

- - ! cttgix a'un couple uvariété - date de semisn à ætte période appanît donc ciroonstanciel
ct individud. Nous faisons I'hypothèse que cett€ decision mobilise des èprésenations différentes
d,u risque selon les paysans, qui évoluant d'rme annee à I'autrre chez un même individu, en fonction
des événements renæntÉs. Sans aller jusqu'à des études de cas, dépassant le cadre je ce travail,
cett€ Position est corroborée par plusieurs observations, liées aux différences Ae temp"ratures
mininales à I'automne entre 1991 et t992 (anexe 2.2).

YoGIF YoGIF
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tabteau XXIV : Périodes de semis critiques par variété en L99L et 1992

Jaya IR1529 Aiwu

1991 Pl 15/8 au 2818 2018 au 519 à partir du 25 août

r992 P1

P2
10/8 au 15/8

à partir du 2018
13/8 au 2Ol8

à panir du ?518
2218 au 119

à partir du 519

&n11qucc : ces périodes cor€s?ordent à une augmentation du taux de stérilité au froid (figure 39). Eûes mt éré

erti-e"t a p"ttir a"" simutations e.ffectrécs à f'aide dc RIDEV sur les temÉraûæs cnr€8i$É€s à Riclurd-Tolt par

la CSS en l9pl et 1992.

En 191, les paysans de Thi4gar et Ndiethene respectent globalement les daæs limites de

sernis de la Jaya, dont la Ériode critique ae semis se situe au delà du 15 août (Ableau X)C$. Ils
n'oçérimelrtent donc pas directement les effets de æmt'ratures basses sur les rendements, tout du

.oiis sor c"t 
"-éoag".eot 

. Eû 1992, its sont beaucoup plus nombreux à premdre le risque de

dépasser la daæ du 15 août. Or d€s temÉratures basses apparaissent plus Îôt, qui affec'tent les

sernis éalisés du 10 au 15 août, puis au delà du 20 août. Ces événements ont des conéquenæs

direc.tes sur les rcndements, qu'ils contribuent à diminuer oomme le montrent les différene des

moyermes entre les soles de s-imple et double culturæ en saison des pluies 1992 (figure 38), et le

t""æ ao ægrtes enveloppes sur les rendemen6 par parælle et Par variété (figUre a0). En 193,
très peu d'agriculæun acoeptent de semer Jaya au delà du 15 août.

figure 33 : Evolution des rendements Par campqgne en simple et double culture

spgt sP92

Thiagar

scgl qdocl sic\ sc92 ldocl siclr sc93

spgl sP92

Ndiethene Diawar

Une prise de risque analogue se r€Êrouve à Diawar conoemant IR15æ, du fait d'une

meconnaissaice ae U 
"ariae, 

mais aussi d'rme absence de recherches d'informatons auprès des

structur€s compétentes, ISRA, ADRAO et SAED. Dans tous les cas, lcs paysans paraissent bascr

teurs ctroix or" ,rn" dé:rnarche classiquc de t;pe Au æurs d'une érmion de

rcstitution tenue sur la campagr.e de saison des pluies 1992, un responsable de Diawar nous indique

ainsi que 'now awnsftalteient ænsUté quc nlSZg a un cycle pltts long que Jaya en saison &s
plaiæ.ttotrS awns fai noîe prcpre etqérierce, et naus saurqtts rc paS rctauveler cette eneur" '

tlha

scgl rdocl sicl, scg2rdocl sic\ sc93
2
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figure 39 : Taux de grains vides simulés selon la date de semis et la variété
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figure 40 : Variation du rendement paddy en fonction de la date de semis
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Rien n'indique cependant que l'erreur n'est pas renouvelable, comme en témoignent les

risques pris avec Jaya, qui est une variété bien connue des paysans. Dans ces choix, les événements

récents paraissent p"t"i plus lourds qu'une accumulation d'observations sur un grand nombre

d,années. Cette deuxième option n'.it d'ailleurs pas facilitée par le changement fréquent de

variétés, la variabilité des temçÉratures à I'automnè et la connaissance toute relative qu'ont les

agriculteurs des mécanis.", ug.ophysiologiques en jeu (annexe 10-2.1-2)-A la lumière de ces

observations, I'uniformité des comportements individuels ne paraît donc pas acquise'

L,autonomie individuelle constatée quant aux choix des variétés et des dates de vidange

représente une source d'incertitude pour les structures collectives, qui vient s'ajouter à
rvP^vv---'-

L

I'hétérogénéité du milieu edaphique et â I'aléa climatique. Le phénomène concerne tant I'Union

des GIE au niveau global ies 
-perimètres, 

que les GIE sur les mailles, voire les unités,

hydrauliques. Cette situation va influencer la diversité des états parcellaires avant les récoltes et,

É,r. panie, I'hétérogénéité des rendements et des capacités de remboursements des agriculteurs'

4.2.L.4. Divenité dæ étae parcellaires avant la récohe

Si, darls le delta, la préparation du sol est peu exigeanæ t* t" nlT des conditions

d,intervention des tracûeurs, *rnpæ æno a". souhaits dés agriculæurs et des techniqugs employees '
il en va différemment de la r€coite. Dans ce cas, une parcelle est praticable lorsqu'elle atteint sa

maturitér, et qu'elle est portante pour les moissonneuses-batteuses' Même limitée à une seule

parcelle, l'évaiuation de ces deux critères ne va pas de soi pour les agriculæun.

L'épiaison d'un semis homogène s'étale en effet sur dix à quatorze jours sur une parcelle

(yo6hida, i98t). L'étalement Aes rnituritfs est ensuite accentué par (i) I'hétérogénéité des levées'

que nous'n'a.,ons pas évaluée mais qui paraît visuelleme.nt élevée, et s'explique par la qualité du

lit de semence et les modalités A" t .Ë à h volee ; (ii) les mélanges variétaux que-favorise la

double culture, essentiellement par la êgle d'alternance entre Aiwu et Jaya (figure 43 et annexe

7.3). Sur des parcelles "o A--*t eri culture, les chaumes laissés intacts par le pulvériseur

produisent des i.po*ro, et les graines tombees au sol avant et lors du passaç de la moissonneuse-

Latteuse germentia campagne "iit-æ. 
De plus, le phénomène s'auto-entretient et s'amplifie' car'

a'une pù, les paysans tioJttt te plrs soutent leors semenoes de leur propre production' et' d'autre

;;-fiaIJJ; des variétes a'cycte court arrivent plus tôt à maturité et égrènent avant la écolte'

if n'-*t 
"ioo 

pas rare d'observer, sur une station d91 q', des panicules Pésentant tous les stades

depuis la surmaturité (Ar'wu) iusqu'à l'émergence (Jaya) '

L'évaluation de la portance d'une parcelle, qu'elle soit le fait des agriculæurs ou des

chauffeurs d'engin, est tout aussi complexe. [æs indicaæurs mobilises sont divers, æls que

fapparition de flssures, le virement de'couleur en surface ou I'enfoncement du pied, mais les

observations dépassent rarement les bordures, là où le sol est facilement visible. Par ailleurs'

l,inærvalle estimé entre "ia-g" "t 
pott-"" varie largement d'un agriculteur à I'autre (figUre a6)'

Enfin, le problème se compli{ue dés lors que la parcelle est mal nivelée, laissant des poches sous

eau pendant de plus longues periodes.

r pour l,agronome, la maturité est aneinte lorsque 80 Vo des panicules de la parcelle sont de couleur jaune, et les grains à

leur base sont au stade grain pâteux dur (de Datta, 1987). L'humidité moyonne du paddy est alors comprise entre t8 et22 Vo

(Morse et al., t9671.
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figure 4l : Diversité de l'état de maturité et de d'humidité du sol des parcelles au ler juillet lggz
(% des superficies sultvées en saison seche chaude)

Dinwar Thiagar Ndiethene

figure 42 : Diversité de l'état parcellaire au
juillet 7992 par GIE

nombre de GIE

12345678t2
nombre de classes d'état parcelLaire par GIE

ElThiagar ENdiethene EtrDiauar

1gr *Remarqucs : en I'absence de mezures directes du
stade du grain et de I'humidité du sol, ces deux
indicateurs ont été évalués ainsi :

ênt de manrilé des parcelles : nombre de jours enrre
la date de maturité sirnulée sous RIDEV et le ler
juillet ;

état d'humidité du so/ : nombre de jours entre la date
de vidange et le ler juillet.

La date du ler juillet a été choisie car les vidanges et
la maturation des grains sont en cours, et les récoltes
débutent à Diawar.

(voir également annexe 9.4.21
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figure 43 : Distribution des successions variétales par Ériode et année

% surhce totale sernee en dotrble c|dt|rIe
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A f éclrelle de tout ou partie d'un périmètre, les stnrctures ollectives vont se trouver f"ce

à une diversitê d'êtats parcellaires a un insbnt f, caractedsables etr terme d'humidité du sol et de

stade de matgration, CsutAt de la combinaison entrc un étalement des semis, des clroix individuels

a" a"t" a" t ia-g" et de variété, rm milieu édaphique hétérogàæ et des facæurs climatiques, pluies

et tempérafires,-aleatoircs. Cette diversitê est illusrCe par la figUre 41, pour la campagne de saison

secne'cnauae 1992. Chaque parcelle a été définie par une estimation de son état de maturation et

de son hunidié au ler juillet.

L'hétérogenâté diffère selon les villages, mais ne descend jamais en deçà * 6 classes de

parcelles a fmi"r, pour aller jusqu'à 15 classes à Diawar où coexisænt des parceles immatures

àe IR1529, errcore sous eau, jrisqu-'à des parcelles à surmaturité et portantes- I*t Gry présentent

des situations plus homogènes, dues au resserrement des semis, mais le nombre de classes peut y

atæindre 6 à tà a niawar, iuustrant les effets d'une autonomie plus large des individus sur les états

put""ff"it"" à un moment donné (figure 421. l2s oollectives se trouvqlt ainsi plaées

âevant un patchwork de situations; dont elles doivent apprécier- la natre dans l'espace, mais

égalernent i'évotgtion dans le t€rnps si elles désireit anticiper leurs clroix d'organisaton des

Écolæs.

Ce deuxièrne point est tout aussi complexe, car, outre les problèmes classiques. de prise en

compte des t "æ*i 
aleatoit€s que sont les pluies, févapotranspiratior poæntielle et les

æ-ic*t rr"r, il nfuessiæ des oonnaissances srr u aynamique de ressuyage des solsr. 
-IJne fois la

nmà d'eau vidangê, le sol à saturatioa voit son humidié diminuer sols I'action de

l'évapotrarspiratioriet de la percolation, et augmenter avec les apports des pluies éventuelles et les

t"-*C"r câpilairas a partir ae b nappe. ta percotation es en moyenne égale à 2-millimètres par

:o* t*"" iSy, feeZl. L'influence 
-de 

la nappe, qui ne dépasselart pas 0'1 à 0,3. millimètre par

j*, po* urr" p-t rau* de _1,0 à _0,5 mètre, est négligeable, de même que celle de la têrd,'e
-sur 

les aménagements suivis (Raes et Deckers, 193)'

t par comparaison, l'évolution de la maturaticn des grains est beaucoup plus simple car trÈs homogène d'une année à I'autre

sur les periodes considéÉes (Dingkuhn, à paraître)-

Diawar

différentes de cycle identique El varigt* difrérentes de cycle différcnt
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figure 44 : Dyramique de r€ssuyage de l'horizon 0-20 crn sur cinq stations suivies en 1991 q.1992

a Parcelle SN (Diawar) b. Parcelle AW (Diawar)
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figure 46 : Références des agriculteurs
concernant I'intervalle fin de vidange - portance
(enquêæ individuelle'double culurre")

t2

l0

E

6

4

2

0
30

joun

20 25
jorus

t

t

80

60

40

20
5040 55

figure 45 : Intervalle entre fin de la vidange et
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Dans ces conditions, trois facteurs voît a priari influencer la viæsse de rassuyage : (i)
l'évapotranqpiration et les pluies, variables selon la saison de culure ; (ii) la salinité, les sels ayant

U prôprieæ àe reænir I'eau par augmentation de la pression osmotique (Duchaufour, 1991) ; (iii)

b nivèUement de la parcelle, les zones basses se r€ssuyant moins viæ parce que la lame d'eau y

est plus épaisse, et qu'elles r€çoivent par transferts latéraux I'eau provenant des zones Plus haut€s.

Ces dâti"e[ements concement des parties plus ou moins éændues des parcelles, mais se retrouvent

également dans le microdénivelé créé à la péparatior du sol et encorc présent en fin de cycle.

Ces trcis facleurs entraînent des variations de I'inærvalle entre vidaage et Portanoe des

parcelles, æmme le montrent des suivis effectués sur cinq stations 91 1991. et .1992r. Des

aifferet*s apPanissent ainsi entre parcelles une même campagne (figure 44.c) ' ou entre

campagnes, quoique moins nettemsrt (frgrc A.aet .b). Par ailleurs, les pluies contrihænt

eff""ti"e-*f a rabntir le rcssuyage en augmenlânt momentanément l'humidité de I'horizst
obsenré. Se combinent ainsi sur I'ensenrble d'un perimètre, une hétérogenéité des états parcettaires

à un instant t, et une dynamique temporelle des humidités du sol elle-même variable, et diffrcile

à évaluer du fait non seulement de f aléa pluviométrique mais également de

I'hétérogenéié de la salinité (cartes 2 et 9) et du nivellement des paroelles.

Cette diversité globale est difficilement ap,prÉhendée par les orgaaisations, oomnre en

témoigne la fréquence d;enlisement des moissonneuses-batteuses en cours de chadier de Écolte'z-

93 parcenes s"trt aans oe cas, sur I'ensernble des sites et câmpagnes suivis. Ces phénomàrcs se

-anifestent en genéral sur une partie de la parcelle, le chauffeur une fois engagé oonstatant, mais

trop tard, que ærtaines zones sont plus humides. tr peut alors cherclÉr à les contourner pour

reôrc. un maximum de la surface, avec des risques d'enlisernent fufrrr et tout le moins le

creusement d'ornières dommagsables au nivellement, ou abandonner la parælle en oours de récolte.

Les enlisements ne sont pas cirænscrits à quelques GIE identifiés, mais se renoonlrent sur nombrc

d'entrc eux et raremeni les mêmes d'une campagne à l'aut3e (annexe 9.4.4). Pour 60 % des

parælles, ils ont lieu au plus 25 jours après la fin des vidanges (fiCue a5ft Mais dars quelqæs cas,

ies moissonneuses-batteuses Peuvetrt s'et iser beaucoup plus tard, jusqu'à 50 jorrs aprÈ la fin des

vidanges, soulignant la difficulté pour les stilctures oollectives de supprimer ce risque pour les

entrepreneurs.

Sachant que les moissonneuses-batteuses sont en nombre timité et qu'elles devront passer sur des

parcelles plus ou moins enclavées selon les aménagements, comment les structures collectives

vont-elles intégrer la diversité 'des états parcellaires dans I'organisation des r'ecoltes, et

notamment le choix d'trne date de declenchernent du chantier ?

4.2.1.5. Variabitité des ,errdemerr8 et dæ capacités de rcnbounernent dÆ dûæ

Malgé I'artificialisation du milieu assur€e par I'irrigation, fes ren{93ats peuv€tt v.rier
r{ens une 1".g" pLg" sur un amfuagemeût et lme campqg[e aonnés (figure 40). Contrairement aut
affirmations-<les 

"gri*læurs 
et aurrendemenb potentiels annonoés par les stnrctures de recherche,

nous n'avons pas ots"*e de supériorité manifesûe de Jaya sur Aiwu. Cetæ variabilité peut donc

s'inærpéter æmme la ésultante des inæractions entre un milieu et des pratiques culurrales divers.

1 le protocole de ces suivis est pÉsenté en annexe l2-l-

2 nous n'avons pas recensé les parcetles où les chauffeurs ont refusé d'entrer en cours de chantier du fait de leur humidité.
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Nous avors souligné I'incidence du choix des æuples "variété - date de semis' en saison des
pluies, mais les contrôles de I'enherbement et de la fertilisation, en relation avec la gestion de
l'eau, sont des éléments tout aussi importants rbns la détermination des rendements. Nous ne les
avons plls abordés dans le cadre de oette éurde, mais notons qu'ils relèvent tous du niveau
individuel de décision, chaque agriculteur choisissant ces doses et ses dat€s d'apport d'intrants.
L'inoenitude pesant collectivement sur la productivité des rizières résulte donc bien de la
juxtaposition d'un ensemble de oonduites individuelles des itinérair€s apparemment mal
oortrôlês.

[æs effets d'une ælle variabilité sur I'organisation du travail, voir€ la réalisation effective
de la double culture, s'exercent à travers la capacité des agriorlteurs à rembourser leurs dett€s à
temps. Tout dysfonctionnement en la matèrc doit être géé au niveau du GIE, seul inærlocuteur
r€connu par la CNCAS. Celuiti doit trouver une solution permettant le remboursement de
I'ensemble des dettes de ses adhérents, sous peine de voir sa demande de pr€t reardée, voire
refusée, pour la campagne suivarte.

Compte tenu de la difficulté de collecter des données fiables sw les endettements collecrifs
et individuels, nous avorur estimé I'ampleur du phénomène à partir de deux valeurs seuils de
rendement, con€spondaût pour la première à la couverttre des chârges (1.700 kg/ha), pour la
seconde, à la couverture des besoins viwiers et des dépenses couanûes d'une famille nmoyennen

(2.500 kg/ha). [,a proportion de paysans en difficulté sur un site donné varie chaque année, sans
que l'on notê une Éelle amélioration durant la durée de l'énrde (tableau XXV). Elle esr
particulièrement élevee en 1991à Thiagar, avec une double ænséquenoe sur les quatre GIE
s'adonnant à la double culture cette annê là : (i) des problèmes de financement de la péparztion
du sol en saison des pluies, entraînant des retards d'une rlizaine dejours, car les GIE ne disposaient
pas des bons, delivrés par la banque et garantissant le paiement de la pr€station ; (ii) I'abandon de
la double culture, en 1992, pour trois de ces GIE, suite au refus de la CNCAS de finanær un
nouveau prêt de campagne en saison sèlre chaude avant que le,s pr€oédents ne soient totalement
remboursés.

tableau XXV : Pnoportion de paysans dont les rendements sont inférieurs au seuil de couverture
des charges

To sc91 sp91 sc92 sp92 sc93

rendement < 1.700 kgllw

Thiagar
Ndiethene

Diawar

?/+

10

T2

5
0

2
I
5

7
1

12

4
5

rendement < 2.500 kgfiw

Thiagar
Ndiethene

Diawar

41
27

29
7

L6
6

10

18
8

22

13

13

(remarque : les rendements ont été calculés par agrégation des quantités de paddy obtenues par chaque anributaire $rr
I'ensemble de ses parcelles - voir chapitre 2)
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L'inoertitude pese à la fois sur les rendements, et sur I'utilisation de la production par les

exploitations, car les quantités réæltées ne vont pas nécessairement au remboursement des dettes,

particulièrement si l'agricrrlæur couvre diffrcilement les besoins de sa famille. Ce double
phénomàe, encore peu perceptible durant noÛ€ étrde, s'est amplifié en 1995. La conjonction d'un
renchérissement des charges dû à la dévaluation du franc sfa, et de mauvais rendements en saison

des pluies t994 (2.500 à 3.000 kg/ha en moyenne), a poussé les structur€s collectives, @nfnontées

à de graves problèmes d'endettements individuets, à otalement abandonner la double c-ulture sur

les deux aménagements étudiâs (Læ Gal, 195b).

4.2.2. Ia entqrîsæ de frzwttx agricolar

4.2.2.L. Modolit& dc gætbn dæ entreprisæ

Par leurs activités, les entrepreneurs et leur personnel contrôIent deux composantes

essentielles de I'organisation des chantien de réælte et de préparation du sol : la disponibilité des

matériels, en temps et quantitâs voulus par les agriculteun, d'une part, leurs performanæs d'autr,e

part. Quelle que soit I'origine des antrepreneurs, investisseur, papan enric,hi ou groupement de

proaucæurs, leur objectif central consisæ à renabiliser leur activité, en maximisart I'utilisatio des

jours disponibles durant la periode de travail. Pour ce faire, I'activité de I'entreprise est pilotée sur
la base d'un découpage du têmp6 en trois niveaux - I'année, ta periode d'activité, et le chantier

proprement dit sur un GIE - et de la geSion en quatr€ axes interdépendants - la clienêle, le

maériel, la tésorerie et le personnel (figurÊ +?.

L'entrepreneur ooûlmenæ par découper I'année en periodes corr€spondant à des activités

différentes : récolte, préparation du sol, entretien des matériels. Pour les moissonneuses-batt€uses,

la periode de fonctionnement s'étend de juillet à mars, pratiquement en continu du fait des semis

d'inærsaison, et I'entretien d'avril à juin. L'enûeprereur établit rm mois environ avant le déb,ut de

la première periode un programme de travail structué autour de clients prioritairesl et PrcsPecte
éventuellem€nt de nouveaux cliens si des plages de lemps libre apparaissent. Chaque client
I'informe de la date à laquelle il pense pouvoir commenær à r€colter. læ programme est établi sur

la base d'une performance moyerme, qui n'inclut ni les pluies, ni les risques de panne, ni
d'éventuels ralentissements du chantier drs à de mauvaises ænditions d'inæwention dans les

parcelles.

[æs entrepreneurs n'ergag€nt l€s travaux d'entretien qu'un mois avant le démarragg sup'posé

du chantier. Devail payer 50 %-du ptix des pièces détachées à la commande, ils doivent attendre

que leur trésorerie soit alimenÉe par la @mmercialisation du paddy fourni par leurs clients lors

de la canrpagne préédurte. Or celle+i est souvent tardive, compte tenu des problèmes rcncontrés

dans le fonc{ionnement de la filière. De plus, les r€oettes des moissonneuses-batteuses ont souvent

d'autres usages, æls que I'alimenAtion des crédits de campape. A rebours, les entrepreneus qui

ont d'autres activités, comme celui de Thiagar (s13tion sendce) et un cas à Diawar (commeroe),

s'en sortent mieux câr ils effectuent des transferts de fonds entre les différentes composant€s de leur
entreprise.

I ces rézultats sont issus de l'êtude realisée par Allené (1994).
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Êgwe 47: Cadre de repr€sentation de la gestion des entreprises agriooles sur une unité de

campqgne
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I-e problème se oomplique lorsque les-pièces à clanger ne-sont pas dispoaibles *t-qÎ.1
à Dakar. io aeUi, de livraison p"uu"nt alôrs prendre 15 à 30 jours, d'autant-que par soucl

d,éænomie, tes entrepreneurs piriJ r" fret m'aritime au transport aérien, ou cherclrcût à êÛ€

exonérés de taxes, æ qui omplique et retarde un peu plus le- processus' Cette strategie de

minimisation des dépenses a tÀ'-ittt terme, au risq; de 
-per&€ 

beaucoup de æmps par rapPort

aux jours disponibles, est également caractêriÉe par un entretien limité aux pièoes inutilisables'

sans remplacement oes picoes-usees risquant de lâcher en cours de chantier' A ce niveau s'ajoutent

aux contrainres financières d;;;ffi;; r.À"o* ao hommes à la maintenance de matêriels

complexes. Or l'e:çérience des mécaniciens est acquise soit anciennement à la SDRS' soit par

ap,preirtissage sur le tas, et oomplétée par quelçes 
?asYses 

du fournisseur dont tous soulipent

I,insuffrsance. f: frequence-àei;;*|* ; oou"r â" Uùotie. r€sulte ainsi de la combinaison'

variable selon le matériel 
"t 

il-*"ïp"gt", entre I'usurc de la machine, la qualitê de son entnetien'

et les pmblèmes de tésorerie rùàntres par son propriéaire. 
- 
Iæs cotséquenæs, pour les

organisatiors paysannes, a" ænes modalités de gestion sur le déroulement des Eavau'(, s'évaluent

à travers la disponibilité des matériels en débufet æurs de chantier, et les valeurs prises par les

performanæs.

4.2.2.2. Inceninde sur Ia dîsponibilité des nutériels

I.adisponibiliédesmatérielss,aprprécieendeuxtempc:(i)audémarrageduclrarrtier'les
machines sonr-elles pérd".;;;;-dàetite prr les organisations ry.yryo ? (ii) en oous de

Jîiîrî""-t*ï.*hù fonctionnelles chaque jour est-il régulier ?

- Disponibilité des natériets au dénanage du chantier

JugerdeladisPoûibiliédesmatérielsaudémarragedesclrantierssuPposequeles
asriculæurs aieo1 des atterræJîæmte à" à*ati".. Celles-cis'expriment diTféremment selon les

fËil*".hfi; în13*rr, les paysans disPos€ût globalemeni des matériels à temps voulu'

excepté pour la réoohe de ;;i d.r irriie.s rssz, trx lfoive. sur I'aménagem€ût de Thiæpr' où

la date de démarrâgg d* ,écoft., ;; -tbbjet 
d'rme certaine pévision, des décalages de 3 à 12 jours

sott coutatés, sur ta moitié àes À, *d= h daæ péwe 
"t 

l" d"t" 
"ff"ttin" 

de déclenchernent du

;hani;(taÙËt xxt4- I-"s;t€tttes concernant d péparation du sol varient selon la campagne :

en saison des pluies, fo p"ya-r Àerclrent a aæèférer I'enchalnement avec la récolte mâis y

parviennent parfois aim"u#*îlt"ii*" rnrol; en saison sèclre chaude' des retards apparaiss€nt

également par rappon "t- ËÀons Jo *g*iotio*' quoique dara une moindre mesure

(tableau LXVIII).

L,indisponibilitédesmatérielsqueles.agryrrlæurspévoyaientd'utiliser,àtraversleurs
contac,ts avec les entrepris€s, est à I'origine de la plupart de ôes retards. Etle relève de trois causes

majeures. Dars rm po"-iei À, les it'"téaat *ot Présents srr le village' mais ne sont pas

fonctioanels 
"o 

æ-"."æJirg"'i Jo 
"ft-ti"r. 

L'im$rtance du 
'etard 

est alors fonction de la

rapidité de la éparation, .ri"-ïâri" aâp"ra-" a" ra aisponitine des pièæs detachées et de la

trésorerie de I'ertrePrise.
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tableau XXVI : Dates de déclenchernent de la récolte, programrné:es et réalisées sur I'aménagement
de Thiagar

Thiagar Ndiethene

SC

91
sp

91
sc
92

sp

92
SC

93
sc

9L
sp

91
sc
92

sp
92

sc
93

declenchement prévu
début de la récolte
détais entre prévision
et réalisation (iours)

nn
1617

6

ut2
t0t12

9

t017
tu7

I

t0l12
t9t12

9

t017
2u7

lIr

10t7
Iv7

I

Ut2
r3l12

t2

t017
t617

6

tolt2
13n2

3

t017
tu7

I

I dehi dû à I'utilisation de Jaya en saison sèche chaude

tableau XXVII : Intervalles entre la fin de la récolte du premier GIE écolté et le dréclenchement
de la Preparation du sol, en periode estivale, sur I'aménagement de Thiagar

Jour L991 1992 1993

Thiagar

Ndiethene

13

2

18

8

6

4

tableau XXVIII : Dates de déclenchement de la préparation du sol programmées et réalisées
saison seche chaude

Thiagar Ndiethene Diawar

1991-
1992

1992-
r993

1991-
1992

1992-
1993

1991-
t992

déclenchement prévu
début de la péparation du sol
délais entre prévision et réalisarion (ioun)

Ll2
412

3

?

2717
?

712
r2l2

11

?

612
?

L12

30tt
-2

tableau XXIX : Origine des retards observés au déclenchement des chantiers

rcc : récolte ps : préparation du sol
- : pas de retard
A : machines en panne a : idem pour une partir du parc B : travail sur d'autres perimètres du village
Cl : travail hors village, à I'initiative de I'entrepreneur
C2 : idem par réaction à des dysfonctionnernents internes aux organisations paysannes

sc91 sp91 sc92 sp92 sc93 sp93

Thiagar

Ndiethene

Diawar

rec
ps

rec

PS

rec
ps

C2 B
A

":

B

;

A
A

a

A
A,Cl.

A
A

'l

,l

?

A

c1
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Dansunsecondcas,lesmachinessontfonctionnellesmaistravaillentsurd'autres
aménagements du village au moment du declenchement du chantier. La féquence de cette situation

aéË"Ïa-" i;â*libre Jntrc I'offrc et la demande en prestations de services. Elle est ainsi rare en

saison sèche chaude, car tes superficies cultivees aans te detta sont alors éduites' Mais elle est

courante en saison des pluies, où les matériels tournent sur l'ensemble des périmètres du village'

selonunordredepassag"négociéentrelespaysansetlesentrcpreneurs.-D'unefaçorrgénérale,sur
les trois siæs, les retaas ainsi occasionnés rcièvent plus de la priorité donnee, par les agriculæurs

eux-mêmes,àl,aménagementendoublecultureparrapportauxautrespérimètrcsqu'ilscultivent,
que d'un choix délibeé des entrepreneurs'

Dansuntroisièmecas,c'estaucontrairel'entrepreneurquidécided'allertravaillerdes
périmètres extérieurs au villale, et prend le lyue de ne pas être pésent au moment souhaité par

les organisations p"yr**. -5., àsons relèvent, comme nous I'avons vu, des modalités de

;;g;;;;i.o de ses activités, teUe que la _satisfaction 
d'un client privilégié, parfois luÈmême

lorsqu,ilpossèdesonpropre"-c'"g".*t.Maiscettesituationpeutégalementsurvenirlorsque
les paysans avanoent Uru.qu"i."i fi daæ péwe, ou n'offrent pas des conditions d'inærvention

;ro.i*, ælles que aes parcetles m,ûres rùis non portanæs pour les moissonneuses-batteuses'

L'ap,parition de ces trois cas n'est inféodee, ni à un siæ' ni à une année' comme en

témoigne tàLtt""u XXX. f.a aisponiUfite des matériels en début de chantier est donc incertaine

pour tes organisations, *, "tt", 
nJ p"** être 

3ssuré€s 
que la daæ de déclenchement du chantier

ou'elles auront progrèmmée et æmmuniquee à I'entrepreneur cont'cté' sera respectee' Les délais

;;;;A;;; d'ailleurs parfois par leur faute ou par celle de leurs membres'

- Disponibitité des nutériels en cou's de clwtier

Dansl,organisationpévisionnelledeschantiers,l'estimationdesperformancesglobales
dépend pour parËe au ro.f,* unni."ge de machines 

.utilisées 
(figure 52). En cours de chantier'

celui-ci dépend (il a.s "oiàÀ 
pii p", les organisations "te. 

difféttnt"s entreprises (voir

p"-g-pfr"'S.i) 
'et 

(ii) a" fa aisinniUiUt. de chique.machine en cours de chantier : est-elle

foncrionnelle ou à l,arrêt;Ë"o[ de panne ou de congé du personnel ?. A-t-elle quitté

it â*g.r"nt 
"près 

y avoir'travaillé quelques jours ? Ces derniers éléments dépendenr direcæment

des décisions prises par les entrepreneurs'

AgÉgées Par camPagne, au niveau a9 cfrg1e village' les journées- où les matériels ne

travaillent pæ, représenæniZn toy*o" - tiers de Ia durée- des chantiers, à la récolte comme à

;G;ffi J,i *t (tttt*u xl&. eilo ont deux origines' 1nt-T"ry"t 
à parts égales :

l,immobilisation pou. p-rr" J,iât urre Sournee et plus, d'unJpart, I'utilisation des matériels hors

de I'aménagement, de l,autre. L'influenb des pluies est par contre négligeable, compe ænu de Ia

faible pluviométrie aurant ,rot 
" 

pe.ioa" d'observation, m-ais elles perrlelt lntervenjr 
en juillet-août

comme en janvier-févrie.. oe màme, peu de journees sont perdue$du fait des congés du personnel-

cette siûration globale cache malgé tout une grande diversité, puisque la proportion de

journées travaillées peut varier de 40 t 90 Vo ælon les sites et les campagres (figure 48 et
,ftgt* 

SO ; *"*", S.+.f .f 
"rS-S.t'1')' 

Ndiethene pésenG en moyenne les meilleurs Ésultats' et

Diawar les plus mauvais. Si, dans ce village' l" ttu* élevé de journées passées hors de

l'aménagement @nærne or",,ti"tt",o"nt a'aitres périmètres du village' la féquence plus

inlpo-iri" ao p*o *uugrr" que te type a'appropriation du matériel et l'étroitesse des liens entre

entrepreneuni et organisati"ons p"y"'** n'èst pas en soi une garantie de bonne gestion des

équipemenæ.
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figure 48 : Répanition des jours porentiels de

a. Journées avec récolte

récolte par site et campagne

b. Journées sans recolte
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figure 49 : Répartition des jours potentiels de

a. Journees avec récolte
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figure50:Répartitiondesjourspotentielsde

a. Journées avec travail du sol

préparation du sol par site et campagne

b. Journées sans travail du sol
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figure 5l : Répartition des jours potentiels de

a. Journées avec travail du sol
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figure 52 : Schéma d'élaboration des performances à la récolte
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Vo jows potentielsr

récolte
jours travaillés

jours non travaillés :

panne
pluie
férié

hors aménagement

65

12
2
7

t4

74

72

2
5
7

45

20
1

7
n

63

14
2

6
15

préparatton du sol
jours travaill$g

jours non travaillés :

panne
pluie
férié

hors aménagement

57

t6
7
3

L7

78

10
I
1

10

53

2L

2
5

t9

æ

15
4
3

14

tableau XXX : Répartition moyenne des jours potentiels de travail par chantier et village

tDÉfinitlon 
dcs Jours potrNrticts dc bayiil par netéricl:

(i) 1rcur les antreprencun des viltrges : ensemble des journees cornprises enù€ le déhrt et la fin du chantiEr s{r lc
v'lllage cdsidÉre ;
û0 pour les cnE€Prc'tcùrs hors du viltage : cns€mbte des jo|lrn€es æmprises €ntr€ t'arriréc du matériel srr lcs
parcelles du vitlage et son départ dcfuftif.
Dsns le pr€micr cas, nous cstimors çe le matériel doit êtrc théoriqusncnt dtspo!ûbta pcndrnt toute la durê du
chanticr cdlPte tenu du monopole cntle Gnû€pr€$eurs et CIE du villæc. Dans ic se"*i cas, nous ne prc;11ms €r
oompte que la durê de pÉsence du maériel sur le site.

Au sein de chaque village, la proportion de journées perdues varie malgré tout d'une
camPagne à I'autre, sans égularité manifeste. I-e phénomene est particutièrement sensible à
thiagar, où ces fluctuations atæignent 40 %. Elle sont essentiellemeni dues aux mouvemenb des
matériels en dehors de l'aménagement, mais les aut€s câuses d'indisponibilié sont égalernent
suje-ttes à de bnrsques variations. Cetê situation se oomprend pour la pliie, mais dénoæ la faible
maîtrise qu'ont les cntrcprcNrcurs de la gestion de leurs ttr.-itanas ct dc te*rr personnd.

Cette hyporhèse est confimlée par les phenomenes observés au niveau des matériels pris
individuelhmqrt (figure 49 et figure 5l ; annexes 9.4.3.3. et 9.5.1.2)- Dans la plupart des cas, des
profils très oontrastés sont observés d'une camp4gne à I'autre, i aet -oa.s a"
fomctionnement incertains :

(i) dæ equipenoæ, Ia ftéquence des pannes pouvant varier sur une même machine de 0 à
80 % des journees poæntielles (MBfg, TRI), ou iu oontraire r€sûer stable sur I'ensemble des
campagnes, mais avec des valeurs variables selon les machines (M82, M819, TR3). ces
différences proviennent à la fois des modalités de maintenance propres à chaque entrepreneur, mais
egalement de l'âge des machines, comme le souligne l'existence de profils tÀs aireÀ"s dars une
même entreprise (MBl et MB2 par exemple), ou I'augmenration des coûts de Épantion de MB3
entre 1991 et 1993 (annexe 9.4.5).
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(1i) du personnel, dont les jours de congé ne sont pas réguliers. Ils sont en général pris le
vendredi, jour de la grande prière et de I'entretien hebdomadaire des matériels, mais cela n'est pas

systématique pour une même machine . La tendance est malgré tout de les supprimer en periode
estivale, lorsque le calendrier est plus tendu.

(iii) des déplacements hors de I'aménagemenf, qui varient, comme les pannes, dans un
éventail très large en fonction des programmes de travail établis par les entrepreneurs et des

desiderata des agriculteurs, lorsqu'il s'agit de traiter leurs autres périmètres-

tableau XXXI : Différents types de mouvement des moissonneuses-batteuses par site et campagne
(une croix indique qu'au moins une des rnoissonneuses-batteuses utilisées lors de la campagne considéree rernplit les

conditions établies en première colonne)

Thiagar Ndiethene Diawar

sc

9t
sP

91

sc
92

sp

92
sc

93
sc
9l

sp
91

sc

92
sP

92
sc

93
sp
9l

sc

92
sp
92

tauc d'utilisation global (Vo) 60 23 50 28 38 32 37 56 35 42 50 38 46

mnchines ertérieures
arrivée tardive (a)

départ précoce (b)
(a) et (b) + présence
(a) et (b) + présence

passage sur les 2 villages
passage hors aménagement

+

+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+ +

+

+
+

+

+

machines locales
arrivée tardive
départ précoce

passage sur les 2 villages
passage hors aménagement +

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

arrivee btdive a déFrt précoce : au moins deux jours rvsrt le début ou la fin du chantier
pa,sge sttr 2 villages: pour des moissonneuses+atteusês Écoltant $cc€ssivement des parcelles da Thiagar et
Ndiahcne
psage lon aménagenent : pour des moissonneuses'bareuses sonant d€s parcell€s de6 villages

Sur ce dernier point, les mécanismes en jeu sont divers selon les villages et le type
d'entnepreneur, "localn ou "exérieur", æmme I'illustre le cas de la réælæ (tableau XX)G et
anno<e 9.4.3.2). Plusieurs phénomàres se combinent pendant une même campag[e. Sauf panae,
les machines locales couvrent en genéral toute Ia duée du chantier, mais d'ns la plupart des cas,

elles effectlent des va-et-vient avec d'autres Érimètrcs. Ces mouvements sont systématiques à

Diawar car ils permettent aux enbepreûeurs d'adapær leus activités à la praticabilié des parælles.
Mais les agriorlteurs n'arrivent jamais à disposer de l'ensernble des equipements durant tout le
chaatier.

L'entrepreneur de Thiagar et les entr,epreneun extérieurs à æt aménagement travaillent à

ta fois à Thiagar et Ndiethene. Ceci leur permet d'allonger leur période d'intervention, et d'éviter
des æmps morts lorsqu'aucune parcelle n'est praticable dans un village. L'entrepreneur de

Ndiethene se cantotme, pour sa part, aux parcelles de son village, qu'il ne peut récolter totalement
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dans un délai raisonnable. Enfin, les mactrine.s 'extérieures" présentent des dates d'arrivée et de

départ variables par rappon au déroulement du chanter, oour des raisons relevant des relations

entre entr€,preneurs et agriculteurs (voir chapitre 5). Etles ne demeurent pafois gu.e très peu de

Ënlp, .*-i".c*g"-"i't, ae un à quatre jours, du fait des engagements pris antérieurement par

I'entrepreneur.

4.2.2.3. Dæ performarces variabla a nédiocrc's

outne le nombre de machines engagées dans un chantier' la performance- globale de celui-ci

dépend de la performanæ a" 
"n 

qu" ti&in". CeUe-ci est fonction de la duree de la jornee de

travail et de la viæsse a" t,"*it i,, ctraque parceUe (frg*e 52). Ces deux variables dépendent'

*;;" g..oa" pr", ao ioaaite, de'gestion des en-trepreneurs. Airsi la quantité d'heures

travailées varie en f*"tion O" f" fru*é et de la duree des aræs et temPs morts en oours de

i.r-e., " 
Ao f,"r6.. a. t'"u"if J" pà.to*.f et drr matériel. Ces deux composaûtes ne coincidetrt

'pr, ,r;*r.ir"-*t, seton t'entretien'.rt""t te * aeut de joumée et d'éventuelles pannes en fin de

journée, qui éoourtent la dur€e de fonctionnement de la machine parfois jr'rsqu'au lendemain' Des

'".æÀ 
"i 

Àpu -o.t , également observés en æurs de journée, tels que des pannes.de couræ durée'

l,entretien courant (alimeûtation €n caùfant par exemple), les pausesdejanners' les deplacements

;* ;tt*tl*. fnn", f" viæsse de travail est clroisie par le chauffeur'

celui.cidoitnéanmoins,dansseschoix,ærrircomPtedesconditior;d'inten/€ffionàl.a
parcelle. Iæs manoêuvr€s err bout de champ, liées à la aille et la forme des parcelles, et des

humidftes excessives au *r, J*i æp""a-iti les phénomènes d'adhérence, voire d'enlisement'

seKrnt des fac,teurs de ralentissemàt des chantiers. Lâ récolte présenæra des oontrainæs

sup,plémentaires, ælles que f" nia-g" des tr'êmies, la présence de mauvaises herbes' de verse et

de rosée matinale.

Plaéessouslecorrrôlepoærrtieldenombreuxfac'teurs,lesperformaacesdesmatérielssont
effectivement çCs variables, ôÀ" * témoigrent les coefficients de variation observés sur

l,ensemble des sit€s 
"t 

o-ptgtto (aUteau XXfu). Les valeurs moyennes gbservées varient peu'

entre villages à la récolte, "lrËr 
pr* a r. péparation du sot, mais de forts écarts sont enregistrês

Ë -ppo; aux maximun 
"ttôinsi 

orai^ iû. cq dénoæ I'existencc dc marges importantcs

de prcgrÈs, d,autant qu. * ioy*o *rrt-tow à fait médiocres. Avec 3,4 ha/j, ærrespOdant

à des vitesses de I'ordre A" ô,e ftiÀ, bs perforrrances des moissonneuses-batteuses sott loitr des

g ù 12 hàlj,soit 1,0 à l,z:nal!., en France pour des matériels identiques (Vromarrdt'

1g2b;Boisgontieretat.,lgg3\.L',écart€stmoindre,maisencoreimporan,enpéparationdu
;i,-;; É? ha/j et 0,8 r,rn ou"*a, sur norre échantillon, et les 15 h^li .t \,7 ha/h obtenus

en France avec des pd"d;; d" æ aitquo Garthélémy o.d:192^i,\1*' 1994)' Nos

r€sultatssonttoutefoisproclresd'autrcsenquêæseffectuéessrrrletrcuvesenegal..

, Constantimov (1982) év8lue à 4 ha/j la Performance maximale d'un€ moissonncuse-battruse dotée d'une bartr de coupe

de 3,6 m. Doki-Thonon 
"t 

a-yer"lilÀai-a*n" une vitessc de I'ordre de 0,55 hâ/h pour le m€tne tyPe d. macùine' l'
orocramme mrchinism€ a" r15ne erJ* i ô,Jg nu/t tu ,i 

"a* 
a" *vail moyenne srr six campaSnes, de b moissosneuse-

ilË;r;;iid#;'i;;;r.;.ôËËËil; -i. ruvaru (reou) donne une vitcsse dÊ travair de 0'77tralh' ra

Quels que soient le site et I'entrepreneur, ta disponibilité des matériels au démarrage des

chantiers et leur fonctioilrement en cours de chantier varient donc de façnn incertaine: -gl
complique la tâche des organisations desirant planifier leurs activités, d'autânt qu'un phénomène

similaire s'obserye quant aux performances quotidierures des équipements-
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tableau xxxll : Performances quotidiennes moyennes et ma:cimales par type de matériel

moissonneuses- batteuses
n

performance par jour travaillé

durée de la journée de travail

LM

3,9
8,5
37

0,46
0,92
vl

8,3
13,3
27

3,4
8,9
32

0,40
0,77
20

8,5
14,5
28

3,1
6,6
39

0,42
0,gg
28

541

3,4
8,9
39

0,42
0,gg
25

8,1
14,5
25

tracteuru

performance par jour travaillé

durée de Ia joumée de travail

72

5,5
12,8
45

0,70
1,36
31

8,7
15,0
31

55

8,7
15,6
39

0,92
1,45
23

11,1
15,3
27

53

6,9
t4,g
49

0,87
1,33
23

9,4
15,4
3s

180

6,9
15,6
48

0,79
L,45
28

9,6
15,4
34

SAED (1986) avançanr 1,3 ha/h.



figure53:Evolutiondesperfornraflcesparmoissonneuse-batteuseetParjolrtravailléselonlesite
et la czrnpagne

a. moyenne et mæcimum Par village b. moyenne par moissonneuse{atteuse
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figure 55 : Evolution de la performance quotidienne de MB1 en saison sèche chaude lggz
ha
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tableau XXXIil : Corrélatiorn entre la superficie récoltee par jour et par rnoissonneuse-batteuse
et divenses variables explicatives

(coefficients de comélation de Pearson)

n I 2 3 4 5

pÉparation du sol t99 0,42 0,82 0,75 0,15

rtecolte 525 0,57 0,78 0,70 0,25 -0,18

I : vitesse de travail (halh)
4 : taille des parcelles (ha)

2 : æmps de présence (h) 3 : nombre de parce[es
5 : rendement des parcelles (t/tra)

tableau XXXIV : Répartition moyenne des joun travailtés par chantier et village

To jovtt travaillés Thiagar Ndiethene Diawar moyenne

récohe
journée complète
journee partielle
travail + panne

70
10
20

72
7

2l

63
13

u
69
1.0

2l
preparation du sol

journée complète
journee partielle
travail + panne

69
13
L7

82
4

74

43
22
35

&
9

17

tu



Dars un même villiage ou pour un même materiel, les performances évoluent en dents de

scie d'une campagne à I'autne, témoignant de la faible maitrise qu'ont les cntrçreneurs de ce{t€

composa.nte (figure 53 et figure 54). læs perfomrances maximales observées un jour donné, varient

dans- un large intervalle selon la campagne. Certaines machines pésent€nt des perfomrances

moyermes relativement stables (MB2, MB3, TR11), alors que, pour d'autres, les ecarts ateigrcnt
plusieurs hectares parjour (M81, TR2). Enfin, les performances quotidiennes d'une même machine
-so"t 

egarcme"t tres variables en cours de chantier (frgure 55). En dehors des joumées totâlement

perduJs pour cause de pames, pluie ou jour férié, les superficies réættées peuvent passer du simple

âu quaarupt, pratiquement d'un jour à I'autre et sans riaison apparcnte, tout en Pr€sentant une

vateur moyemnè faible (de I'ordre de 4,5 hali dans I'exemple pésenté).

Sur I'emsemble des données collectées, taût à la réælÎe qu'à la pépararion du sol' la
superficie traitê par jour travaillé est d'abord orélê à la dur€e de travail de la machine, puis à

ta viæsse d'avarcement du chantier. [æ nombre de parcelles traitées pàe egalem€nt plus que leur

taille moyenne, ou leur rerdement à la récolte, qui influe négativement sur la performanæ

quotidienne (tableau XX)Ctr). Les performances des matêrids sont donc beaucoup plus scnsibles

à l,importance des anêts dans È déroulflrsrt dcs journêcs qu'à la vitesse moyenne de travail

en phase d'activité.

La durée de travail de la machine est fonction de la duree de pr€sence du personnel et de

la part du æmps perdu en arrêts divers, durant la journê. Celles-ci Peuvent être Épartis en trois

grands groupes (ableau XX)ÛV) :

(il læ joarnéæ complètæ de travaît repésenænt environ les deux tiers des journées

travaillées. Læs horaires obérvés par le personnel sont alors rclativement stables et proches' quel

que soit le chantier : arrivée €nte 7 et t heures sur Ie lieu de travail, realisation de I'entretien

àurant pendant une heure, arrêt de la machine €ntre 19 et 20 heures, soit une durée effective de

fonctionnement comprise entre 9 et 11 heures (annexe 9.4.3.5). L'allongement de la journée de

travail au delà de onze heures est rare à la r€colæ, où il ne æncerne qrc 70 Vo des observations,

mais plus ft€quent à la péparation du sol (30 Vo des asl, car les chauffeurs hésitent moins à

trau"iite. de nuit. Dans 75 % M cas à la récolte, 50 % à la péparation du sol, la journée est

entrreæupée d'rme pause de 40 à 60 mhutes pour le déjeuner (amexe 9.4.3.6). Les dePlacements

entre paroelles diminuent également le têmps de travail quotidien de 20 à 30

(ii) læ jounées patieltæ de tmvail, donr la durée est inférieurre à 5 heures, r€Presenl€nt

lO % d6 3ouàees traiai[ées. Elles correspondent à des situations où la machine a partagé sa

joumée enire plusieurs amâragernents différents, et de æ fait, est arrivee lardivement ou repartie

irê-ce"te"t du siæ suivi. Iæs raisors presidant à ces mouvements n'ont pas été sySglatiquement
notées ni quantifiées. Ils correspondent, dans certains cas, à I'absenæ de parcelles éalisables à un

moment dormé du chantier, ei relèvent donc d'un proc€ssus d'ajustement des entrepreneurs à

I'hétérogénéité des éas parcellaires créée par les paysans individuels. Dans d'autres cas, ils

Ésulæni d'engagements àeia pris par I'entrepreneur avant de débuter le chantier sur le site

considéé.

fui\ les iounées avec pan14, correspondant à des arrêæ de plus d'99 heure pouvant

subvenir à toui moment de la journée. Ces cas représentent globalement 2O Vo dæ journées

travaillées, et sont en majeure partie à I'origine des journées de travail inférieures à 8 heures

(annexe 9.4.3.4).
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figure 56 Performance quotidienne et durée de travail pat moissonneu,se-batteuse
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L'imporance relative de ces trois types de joumee varient selon les siæs, les campagnes et
les machines, à I'image de la disponibilité des matériels un jour donné (figure a8 à figure 51).
Diawar présenæ une fois de plus la siûration la plus médiocre, particulièrement à la péparation du
sol où 35 % des journês travaillées sont pernrbées par des parures, et 22 Eo par des mouvements
avec d'autres amâragemens. Mais, d'une manière genérale, la frêqucnce des intcnruptions pour
panne, dans un même village ou pour un même matériel, deareurc trè incentaine entre les
campagnes, et seules des normes moyennes peuvent être établies sur plusieurs campagnes.

En comparaison, les conditions d'infcrvcntion à la parcdle pèscnt moins sur les
performances quotidi€nn€s des équipeurents. L: préparation du sol se déroule relativement
simplement. Læs c,hauffeurs soppent le travail dà que la terre est trop humide et colle aux disques,
ce qui, vu le égime pluviométrique, arrive rarement (tableau XXX$. IIs adopænt une vit€sse de
travail relativement uniforme, de fordre de 1,3 ha/h, et cDflrerv€ût le même Églage sur Ie
pulvériseur, queles que soient les oonditions de sol. Læs variations de performance sont dues
essentiellement aux êmpc passés en manoeuvre en bout de champ, inversement proportiomelle à
la taille des parælles (figure 5?, et aux déplacem€nts à I'intérieur de la parcelle pour reprendre
des parties mal retournées lors d'un préédent passage (tableau X)OffI).

tablcau XXXV : Recensement par campagne des parcelles non praticables au prerrier passage de
tacteur

scg2 sp92 sc93

village
surface (ha)

nornbre de parcelles
intervalle entre les deux passages de tracteur (i)

Diawar
2,2
2

19et11

Diawar
7,9
5

6 et7

Thiagar
2,7
2

6etLZ

A la récolte, une certaine variabilité de la performance obtenue à dur'ee de travail égale
apparaît (figure 56). Cette situation recoupe les déclarations des chauffeurs concernant leurs modes
de conduite des moissorureuses-batteuses. Ceux-ci déclarent en effet s'adapter aux hétérogénéités
rencontrées en cours de chantier, en jouant sur le variateur hydraulique de viæsse. Ils exéctrtent en
génêrat le travail en première, et ralentissent quand atrgmentent la quantité de paille à traiter, la
verse, ou I'enherbement. S'ils rencontnent une zone hurnide, ils tentent malgÉ tout de passer en
vidangeant d'abord la témie et en recherchant une partie plus portante, æ qui augmente le ternps
passé en rnanoeuvne. I-a seconde vitesse est enclenchée si le riz est sec et homogène, cias pltrs
fréquent en saison des pluies, ou si la production est taible et hêtérogène, auquel cas le chauffeur
cherche à limiær le temps passé sur une parcelle qui ne sera de toute façon pas rentable
économiquernent.

Ces déclarations sont difficilement vérifiables. [æs mesures au chronomètre, effectuées sur
un echantillon de parcelles, confi.rment la diversité des vitesses de travail (tableau XXXVI), mais
ne montnent une différence significative que pour I'enherbement et non la verse (tableau X)OffIII).
Il apparaît également des fortes variations d'une machine à I'autre, qui traduisent les choix propres
à chaque chauffeur, parfois en fonction de l'âge du matériel (tableau )fi)ffIl).
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tabteau XXXVI : Vitesse instantanée et ternps morts par chantier à la parcelle

t le temps de travail à la parcelle est défini comme la somrne du æmps de ravail effectif ptus les temPs mofis liés à

I'organisation du chantier.

tableau XXXVII : Perfonnances moyennes à la parcelle par moissonneuse-batteuse

remarqucs : les rnoyennes par village sont fortement tributaires des caractéristiques de notrc echantillon, et peuvent

difEcilement être genératiséês. Ainsi, à Thiagar, MB8 et MBl1 sont des machines neuves, qui se distinguent par leur

vitesse élevêe. A iontrario, à Diawar, M820, qui représente 55 7o des observations, avance lentement-

42
0,92

56
0,84
43

29,0
15,8
lo,7
1,6
0,6
0,3

25
0,77

37
0,69
33

u,9
13,1
8,7
2,1
0,9
0,L

Recolte

vitesse instantanëe (halh)

mesure chronomètre n
rnoyenne

moyenne parcelle n
moyenne

cv
temps morts
(7o temps de travail') total

vidange trémie
manoeuvre

bourrage
attente remorque

déplacements Pour rePrise

17
t,23

19

l,L2
3s

36,4
20,7
14,2
0,7
0,1
0,7

u
LrU

19

t4
L,72

18
1,09
11

18,3
13,6
0,9
3,8

Prêparation du sol

vitesse instantanée (halhl
rnesure chronornètre n

moyenne

rnoyenne parcelle n
moyenne

cv
temps m.orts
(To temps de travail') total

manoeuvre
bourrage

déplacements Pour rePrise

16

2,00

16

1,42
15

74,7
7,3

7,4
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tableau xxxvIII : variation de la vitesse d'avancement des moissonneuses-batteuses en fonction

de la verse et de I'enherbernent des parcelles

25 To et Plts

r taux de recouvrcnrent en pour,cantâEe de la surficc ; diffétênoe non significarivc au scuil de 10 %

z taux de recouvrerncnt * p-r.36Ç a. r" srrface ; différencÊ signincarive au seuil de l0 %

I-apartduæmpsperduenmanoeuvnesetvidangesdetémietendparailleursàdécroître
quand augmenæ la aille des pttoUo, ao**t ainsi unâanage co-p*lfj ?11:T-p" 

oPeo'

à l,aménagement de Thiagar [Ë]Jlb. 
-p.ponionn"l"-.nt, 

ées æmps morts sont beauooup Plus

élevés qu,à la pÉparation ar t;r" L-*t i"ffât*t du fait des vidanges de témie qui représent€Û

16 % drræmps de *""il .à--'C" ôJ-* jpj inco:nprcssrury PT to.TT-9ry^' qui se

refirsent, pas simplification a" i'"tgÀtiotion' i éuat"t"t à -"r"tté dans des r€morques' même

lorsque celtes-ci existent comme à Diawar'

figure 59 : Cnmparaison des performances moyennes de la récolæ et de la péparation du sol
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I

^ =ï ,i;,::i=::==::;;il;:= 'ôGlî,oataprpaoti"ndusol)
A : vitesse i$tantanee lperrornan@ de travail à lâ réo

B : performance à la parcelle (y oompris les temps morts)

C : performanoe moyenne pariour tra\railé

D : performance P"tj",t P"tt"uel (y 
""tP* 

j*ts tttttt-"il petd*)

Globalemeat,I€savafiagesqueconfèreàDiawarlatailledesonparcelle,s'avèrent
insuffisants pour oompenser Ë Àtk de perfomrance dues aux pannes de ses matériels' I.a

oomparaison des moyennes a'Ëffer"iî J"â* d'évaluation des peiformances' dePuis la vit€sse

iosaotaoce de la machine j"tqi;;ï;;;;; gbbale sur wr-cltantier' rilustre parfaiteraent

(figure59).certes,Iesæ,npu-o.t,.reprÉsenæntunesourcenonnégligeablededâais'dusaux
conditions d,intervention a Ë p-*fi"l ùais, outrre le fait que tA.P"l"T-Ï-nveût Su€'re

asréliorer ce poste, t"s rnoaatitË,s a" gesion des 
"ot'"p'er'"u"t 

et de iettr personnel

chuter les performances a"îoitic, îu fait des pannes et des travaux menés en delrors des

aménagements suivis- I-es valeurs atteinæs en moyenne par machine sur I'ensemble des journées
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potentielles, sont ainsi très faibles : de I'ordre de 2 ha{ pour une moissonneuse-batteuse, S halj
pour un tracteur.

L'incertitude dans la disponibilité des equipements, I'incertitude et la rnédiocrité de leurs
performances en cours de chantier, sont autant d'éléments pesant lourdernent sur le déroulement
de la double strlttrre- I-eur combinaison explique I'irrégularité des perforrnances des chantiers
mécanisés, enregistrées globalement au niveau de chaque village. ùr organisations paysannes
ont peu d'influence sur ces cornposantes. Elles sont contrôlé*s p"r les entrepreneurs de travaux
agricoles, qui n'en ont eu<-rnêmes qu'une maîtrise toute relative. Les structgres collectives vont
devoir trouver des répornes specifiques à cetûe incertitude globale, répornes dont I'efficacité sera
fondamentale pour la réalisation de leurs objectifs

4.2.3. L'cnvimwæment socio-écorcmîque dæ pruIucteun

Pendant la durée de notre étude, les agriculteurs ont bénéficié d'un environnement socio.
économique relativement stable, et largement administné comme nous I'avons montrÉ au ctrapitne 1.
En se mettant rapidement €n place, la CNCAS a résolu le problème de financement des campagnes
?qT1T ; en achetanl le paddy à un prix rémunérateur et €n se chargeant de sa transformation,
F SAID adtuhargé les paysans aes soucis liés à la commercialisatioi ae reun pfiuctions, er àla gesion de liquidiæs destinées au remboursement de leurs pr€b. I-e systàne ae fioaocemert -
commercialisation - remboursement mis en place entre la cNbes, ro ir"a*æÀ "t 

r" saro,
s'est voulu simple et sûr, en évitant notamment de multiplier les @ratiors oompÉables et de faire
passer des liquidites entr€ les mains des paysans.

, Bien que fonctionnel en theorie, ce dispositif a présenté quelques faiblesses en double
culturc' du fait de l'enchaînement rapide des- campagnes agricoies.'Ces dysfonctionnemens
repÉsent€trt sutatt d'incertitudes pour les organisations-paysannes, sur tes daæs auxquelles elles
peuvent espérer bénéficier d'un prêt, ou rembourser ieurs aettes, une fois leurs productions
oommercialisées aupês de la SAED.

La CNCAS applique theonquemenr une règle simple, qui consisæ à ne pas délivrer un
nouv€au prêt, lant que le preoédent n'es pas rembourse. Elle se rend rapidement -ïp", dês 1991
i TTagT: que cetle êgte ne peut raisonnablement fonctionner en doubie culture, ooâpæ renu des
faibles délais entre les campagnes de saison sèche chaude et de saison des pluies- iur" 

"lo"pt" 
ao*

de refinancer cette deuxième campagne, avant que les comptes de la pé&denæ ne soieni soldés.
Yry noyjour" à la poursuile de garanties minimates, elle demande, avt semble-t-il lus ou rroinsde bqrheur, que les GIE versent leurs deux apports personnels en une fois, tors de la
commercialisation du paddy de la campagne de saison aes ptuies.

' 
ces apports, et les dossiers de prêæ qui les accompagnent, doivent être

déposés par les GIE à la CNCAS avanr le 20 janvier po* ta .i.p"gn" a" i.iLo J,*n" 
"n"uo".Iæs paysans se heurænÎ, dans cet exercioe, aux retards fr€quenn ae ia SAEO et des administrations

dtargées de la fiIière de commercialisation. Ainsi, les Cm ae îriaga, et Ndiethene n,ont toujours
pas consti'tué leurs apports personnels au 30 janvier 7992, qr la-commercialisation n'avait pas
T.f-*é dans les villages, faute de balances contrôlées par les servioes 'comÉt€1ts". par
ailleurs, æmmercialisation ne vgut pas dire paiement, u serb ftant oonfrontée à des proltèmes
de trésorerie dus à des retads de financement de la CpSp.
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Bien que caPable de souprs-'u: la-cNcAs 9p'ï:tf:Ïitr" i'*iiï"u.Ë,ffilff
é"hé*J;i ffit:ï:iffi;i^Ë;â,;ù n'" toujours pas 

"otin9 
lo accords de prêt aux GIE'

- r^-r^ -Â^o<.oairiêc à temns Il leUf eSl

Ë"*iTlii;ff;"i"#JË;,^*,ioà'ïdt'p"'*.di:r_.*î="i:'":,'io';tii*#ces dermers ne soru qonç'i:Ïi"i:î; 
les, si leurs parrenaires, malgré une

alors difficile de programmer leurs campagnes agncol?-:t*:î:r le'^ tâehas- Mais il ne
Ë:i.:tfii:î ï"f#ffiï"t*^parente, n eiécutent pas corrertement leurs tâches' Mais il ne

---^-i^^+in'c cn6nifinrte-s oue sont la SAED et la:f|ffË:t"j|ffiff;l*i:Ïffd; "", o.g*isations speciriques que sont ra sAED et ra
,iÂÊla'rrc et d'erialvser. dg leur point deËi,'e!:ifi ;ffi*iffi' ;;#A ; ;;"â;il*"ments et d' anarvser, de reur point de

i*, i* *fm.* qu'éUo entnetiermelrt avec les Produdeurs'

Sorrlignons ici que Ie conte,de a aupurd'hui-oonsidérablement clrangé, oompliquant pour

beaucoup la €dre des p**rîffô'à-iæ, ù cNcas, *trrr-æ" à de multiples sftraions de

non_remboursem€nt, * o"rJri-ù"ucoop ptus rrigitanæ et exigeante quant à roctroi de ses prêa'

alors que, de l'autre, r" riËranGon ài prix ou p"aa"' à" h oommercialisation et de la

transformation ont 
"m"*e 

f"sÇfrn", inai"iaueUemeni o-,t ,, t"utt organisations' à experimenær

des relations de négociation "rri 
d" rroun""* partenaires, "o-."tç"nts 

et rizien' Pour tous les

acteurs de la filièrc, r'rr-Jora" I *"a.rt augtnenæ. 
'rta"it 

rcuâait des opportrmités s'es

parallèlement êlargi, ,""*ii;lfut più--.pf"i" f" g$on au U mie* et des organisations qui

Iui sotrt liées.

4.3. Conclusion : un faisceau cmisê d'incertitud€s

Nousavonsmontrédanscechapitreque,dupointdevuedesorganisatiorrspaysarmes'les
Davsans individuels, ro *ËîËî""Ë""tt tgit"l*-'-1" cNCA's etia SAED étai€nt atrtail de

'sources poæntielles a'i"o't'n''t Ït* - p"î*i' itlustrer' voire mesurer' I'incidence sur

forganisation du travait * ;;;Ë Jr*. fri"ir if "tt "f.it 
que ces "flux d'incertfurde" qu'ils

transitent ou non par ro ,|ilÀ -U..ti"o, influencent ej.t".*t les comportements de ces

acteurs les urs par rappon ï* ""*. Nous en donneroÀ dJux exemples dans cette conclusion'

PourlesentnePreneu6,lesGlEetles{Ys{individuels,lesperformuræsdesmatériels'
donc des chantiers, *rr, ii i-.f'lre". et'dônc incerAiaes. Mais- c'aque ac'ur m tire d€s

conséquences différenæs, ,iîniîJ"."r p-pr"" ot5ectirs * bgqu€s' Pt* t: ryi itrdividuel'

il n,esi euèrê possible O" aâa", à" r" *iæ de 
"iaange 

en chenJhant à caler mau'ité' portance et

récolte,Puisqueuaatea'inærvelrtiondelamoissonneuse-bafeusenepeutluiêtrcgaraatieporson
GIE ou l'entrep'reneur' o Ëiuî-I*" ;;;;*t* à son objectif personnet de r€ndemeût' au

risque de retarder ællectivement les travaux'

Pourlesgrt!€preneurs'cettesitrrationestlourdederisques,notamment'd'eûlisement'et
dqrc de pertes de æ-pu. ôJo À*rc et récolte po"r..it a"* o" * aller à I'enontre de leur

objectif premier, qui est Je tranailler nit" o "* -""""' I-€s stru'tÛ€s colledives vont donc

der,oir arbitrer' entre des logiques d,errtrcprises- qrtérieures, soudcrrses dc rcrrtabilité

économiquc, et des logiques in&tiaoanes paysannes' soucieuses dc rcndcncnt immédiat cn

paddy plus que ae aoouilîlir"î, -rra.ri*i"fl "tt" 
io.æ rtata"gatea dcs états parcdtaircs'

I.esrelationsetrepaysans'GIE'CNCASeISAED'ouchurtaufinanementdescamPagDes
asricoles, 

", 
r" ,"tp""t ao"JiâîàJ'Jàmn"ao *p"tnat" à emblaver' itlustrent égalemeft bien

la- sensibilié de la filière à tout dysfonctionnement. ilcun adeur n'est fi1alc1ent à même de

garantir à ses parænai*, q;til;Hïu *tt org. Hr-t .t"u"r".*t individuets sont à la merci

d,une chute a" ,.o0"."nt1 p-JË*ir til;i semis tardifs liés à la conduiæ de la double culture'

Les GIE ne peuvent donc garantir leurs ,".uourr"-"rri"op.e" a" r" cNCAS, qui ellemême arde
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parfois à délivrer ses prêts pour des problèmes de fonctionnement interne. Tous sont peu ou prouà Ia merci de la cpSp, dont res vènements alimentent t" t"to#;;i"îËË,t", donc lefinanoement effectif de la filière. ræs ornporæments ào ,À 
", 

ao autres laissent planer des doutessur les dates possibles de démarrage de ra campagne agricote, particulièrement en saison sèchechaude.

confrontées à oet ensemble d'inoeftinrdes techniques, financières et sociares, resorganisations sont-elles a mey;_ae aennir !l progrrammes pévisionnels d'action ?-euerles sont
l*.éryryaec"9"des orr spécifiques, qutues'imiginent er menenr en oeuwe pour, malgré tout,t€nter de éaliser leur o$ec.tif de double c,rttore, *u-roi. I'operation lanée r qu"ue e*- rtmocrc
{9.ces 

éponses, en regard de cet objectif ? Te-lles sont les questions dont nous allons maint€nantdébattê.
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Chapitre s.

La gestion collective de I'organisation du travail

Pour coordonner astivités et acûeurs dans le oonte.:<æ d'inærtitude décrit au chapitre

préoêdent, les organisations déploient rm ensemble de éponses que nolls avons r€grouÉes autour

àe trois grands processus éclairant les observations éalisées : la æntracûralisation des relations

€ntre acteurs, la simplification des sinrations de gesion, et I'adapation aux événements rencontrés.

Nous analysons pour chaqm les formes prises dars les différents cas étudiés, et leurs incidences

sur le déroul.errent des calendriers de travail.

5.1. Contrachraliser lcs rdations cntre acteurs

Un contrat entre deux ou plusieurs partenaires peut se définir comme 'un anangemeni inter-
individttcl ttécæaûe à nw pmcætts d'interuction entre deux indivîdtts ou ent epris6" (BrcusstrÂtt,

193). Bablir utr contrat revient donc à définir des règles organisant la production, ici
essentiellement de services, puis l'allocatio des fruiæ de celleci . L'o$ectif est d'arnéliorcr les

oordinations enfre les individus au sein de I'organisation, et entre I'organisation et son

environaemelrt. Un contrat comprend theoriquement des clauses diverses, porAnt sur (i) la
coordination techniçe, et notarnment les modes de manifesation de I'autorité et les proédlrres de

routine à mettre en place ; ûi) les garanties conærnant la éalisation des proæssus oontracûralisés ;

(iii) les modalités de partage du risque et d'inciation à I'effort.

Dans I'ensemble des situations éildiées, les tentatives de æntractualisation s'effecfireot

essentiellernent sur les re*sources ællectives rares : d'abord le matériel (@ntrats €ntre

€ûtlEpreneurs et clients) puis I'eau au mom€nt de la mise en eau de I'aménagemelrt (contrats entre

paysans et GIE). Mais auqm æntrat formalisé n'a été mis en évidence, quels que soient les acteurs

cosidéés. Tout au plus avons-nous constaté I'existence "d'aocords cadre", di:fférant de @firals
en bonne et due forme par deux aspects importants : I'absenæ de mécanismes d'autorité permettant

de égler les évenûrels ætrflits, d'une part, l'absence de gannties, d'aure part. Ces deux faiblesses

s'expliquent par la mauvaise maîtrise que les parænaires potentiels ont de leur part du @ntrat et

par lanr manque d'information mutuelle.

L'absenoe d'urtorité ésulte ainsi de la difficulté pour la æalition de s'irifomrcr sur son

environnement et sur son fonctionaement inærne, æ qui néoessiterait, par exemple, une meilleure

onnaissanæ, de la part des orgaaisations, des éAfs parcllaires à un instant ,, de la part des

entr€pr€ûeurs, de féûat de leurs matériels. L'absence de garanties traduit ce même déficit
d'infàrmatiqr sur la qualité du serviæ à rendre, mais oette fois sous rm aagle plus prospectif.

5.1.1. brte b entqrautn ct lq GIE

Pour ces raisons, et d'une manière genêrale dans le delta, les "contriats" eûre entrePreneurs

et GIE se Ésument à peu de c,hoses. Comme nous I'indique le gestionnaire de la moissonneuse-

batteuse de Ndietlrene : "fuits læ conta8 avec les clier&, chættrt æt librc cor on ne peut rien

assunen lly a toujours un risque que la chææ ne se déroulenl pas comne pÉvu". Lê ris$re est

effec.tivement grand que la machine ne soit pas là à temps ou qu'elle tombe €n Patrne pow une

duree plus ou moins longue en cours de camPagne. C'est pourquoi I'entrePreteur ne s'engage Pas

sur une date d'arrivée, et ne donne qu'un aooord de principe sur sa participation au chantier. En
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retour, les agriodæurs sont libr€s de prospecær un conqrrr€nt en cas de déficience de sa part au
delà d'une date fixée au moment de l'aocord.

Une seule existe à oette règle générale, lorsque les organisations donnent le
monopole à un ou plusieurs enh€pren€uns spécifrques. Pour des raisons que nous n'avons pas
toutes claircment élucidées, oette solution a été adoptée dans les trois villages suivis, mais ne
oonoerne que les entrepreneurs locaux (annexes 10.4.2.2 et 10.4.2-41. Pour les paysanri, I'intér€t
de cette solution est triple :

(i) au plan de I'organisation du travail, elle leur permet de se garantir un nombre minimum
de machines sur l'aménagement, d'être plaoées à un rang privilégié d"ns le calendrier pÉvisionnel
de travail que dresse I'entnepreneur, et d'obliger ce dernier, en contre-partie du monopole, à traiter
toutes les parælles, même si leur rendement est faible ou que les ænditiors d'inærvention sont
mauvaises ;

(ii) au plan éænomique, elle permet de suppléer aux deficiences des relations ooffracfirelles
entre les GIE, la CNCAS et la SAED. Læs e reprcneurs locaux sont en effet amenés à pÉfinancer
la péparation du sol, si les GIE ne disposent pas encore des bons de la CNCAS. Pour les machines
possédé€s collectivement, à Ndiethene et Diawar, la trésorerie de I'entrreprise peut être utilisée pour
constituer les apports des GIE propriéAires. Mais, à rebours, le monopole est rm moyen
de garantir rm marché, et donc des revenus, à I'entreprise béDéficiaire.

(iii) au plan social, le monopole participe à I'entrctien des relations €ntre les agriculæurs
d'un même village, qu'ils soient simples paysans, ou notables enrichis disposant d'un parc de
matériel.

Ce monopole a toujoun été especæ à Diawar, mais a subi de larges accrocs à Thiagar et
Ndiethene, où 16 moissonneuses-batteusês et 9 tracEurs ont, à un moment ou utr autrc des 6
campagnes suivies, fait leur apparition sur I'arnénagement (annexe 9.3). Deux raisons perûrettênt
d'expliquer cette différenæ de situation. [a prcmière, la plus évidenæ, tient à la taille du parrc de
matériel Elle est toujours apparue suffisante aux yeu)( des paysans de Diawar, alors
qu'elle est manifesæment sousdimensionnée dans les deux autres villages. Dans oes derniers cas,
les GIE ont initialement mal estimé (r) I'offr,e locale en matériel par rapport aux besoins, (ii) la
epaci'tê des entrepreneurs à remplir leur part du oontrat, et (in) b,s difficrdtés liées à
I'hétérogenéité des états paræltaips. L'expérienoe aidant, ils ont rapidemmt remis en cause les
canctéristiques initiales du monopole.

La seoonde est d'ordre plus social, et, pour nous, plus hypothétique. I-es paysans de Diawar
ont des relatiotrs globalement plus étroites avec leurs entreprises qu'à Thiagar, où il s'agit d'une
seule famille avec un statut plus privé que collectif, et à Ndieûrcne où la moissonneuse-batteuse est
la propriéÎé d'une section villageoise, en aonflit apparent avec I'autre section pr€senæ dans le
village. La remise en cause du se pose donc en des termes différents selon les sites.

A Thiagar et Ndiethene, le monopole est, de fait, oont€sté par certains paysans ou GIE, qui
estiment que les entrepreneurs locaux ne donnent pas satisfaction, du fait de leur parrc trop limité,
mais également de leurs retards frQuenrs au dé,marrage des ctrantiers (annexe 10.4.2.2). Conscienæ
de ces problèmes, la coordination infornrelle des GIE de clnque village demande, des 1991, aux
entrepr€neu$ locaux de recherclrcr, si nécessaire, de nouvelles machines. Le déclenclrement de
cette prospection n'est pas appanre strict€ment déterminée par un indicaæur, du type 'surfaæ
éafisé à un moment donné" par exemple. Mais il est vrai que la position de ces négociations par
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rapport au déroulement des chantiers n'a pas toujours été facile à daær, d'autant qu'elles ne portent

pas loujours leur fruit.

Quoi qu,il en soit, cetê formule s'€st avérée diversement utilisée, comme le monÎte

l'évolutioa inær-campagnes de la part de la superficie travaillée par les entrepreneurs locaux

(figure 60). Celleci varie d'abord en fonction du chaltier. Læ monopole apParaÎt beaucoup mieux

* p""té à la péparation du sol dans les deux villages, car les GIE considèrent que les tracteurs

disponibles srlr piace couvrent leurs besoins. [.es seuls acrrocs significatift au monopole s'observent

à Ndietlrene, efésult€ût d'une indisponibilité du tracteur local pour tout ou partie de la campagne

agricole.

figurc 60 : Part de la zuperficie travaillée par les matériels du village à Thiagar et Ndiethene
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Ia situation beaucoup plus hétérogène à la r€ælte, reflète (i) la position adopfiée par clnque

entepreneur vis-à-vis du monopole, et (ii) les r€actions des GIE à celleci. Ainsi I'entrepreneur de

nriaà* clrerclre, autant que possible, à travailler les lerres par lui-même, -4_ t'y Par:viett que

po*-SO àBS % & la surfacEr. Dans ce village, I'apparition de mactdnes supplémenaires est' en

i,rranae partie, le fait de deux présidents de GIE, possédant des relæions privilégiées avec des

âtr"priies extériegres. Ils n'hésiænt pas à d&oger à la règle du monopole, colsidérart que

I'en*preneur local, en taat qu'opératcur privé, ne peut imposer ses vues à la collectivité- Mais

cete poeition n'est pas sans elrtranner des conflits au sein de la collectivité et vis-à-vis de

I'enrreprcneur, @nrme nous I'indique I'un des pÉsidens impliqués | "il t ! dans le villqe dæ

protlinæs soctaux qui enpêclæ ta pæsibitité de laire venir d'utres ntakêriels. Cela sem vu d'ua
'nattwis 

oeil. It faqi dorc'aller disq.ter avec læ prestatairæ da village pow latr faire cotnprudre

rctrc poittt dc vttc. '

Læ contrôle du nombre de moissonneuses-batæuses disponibles apparaît donc æmne un

enjeu social où s'afftontent des logiques différ€nt€s, entre des agficulteurs soucieux d'aoélérer le

déroutement du chantier, et des 
-entrepreneurs 

motivés par l'équilibre de leurs oomptes. [æs

flucfirEtions inær-canrpagres de la part récoltéÊ par I'entrepreneur du village, montrent que oe

problème n'était torjours pas résolu à I'issue de ces trois années de double culture.

t nous excluons pour ce chantier la campagne de saison seche chaude 1991, où I'entrepreneur de Thiagar ne Possédait qu'une

moissonneuse-batteu se.

rJ
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- A Ndiethene, I'entrepreneur se tnouve dars une position potentiellement plus conflictuelle,
puisque sa position sociale n'est pas neutre au sein du village. c'est pourguoi, dès la première
année,.la possibili'té de prospecter à I'extérieur du village est àonnê *i Cre 

""" 
proprietaires ae

la moissonneuse-batteuse. Tls en ont curieusement peu usé en 1991, sans douæ p". ,rr-qu"
d'oçérience- quant à la rapidité d'exécution de la éælæ sur de grandes surfaæs. La àmpagne de
saison des pluies 1991 marque une ruptue, car elle est réalisé, à z0 % w la seule macline du
village et s'avère extnêmement longue (figure 3l). Dès la campagne suivanæ, et oompte t€nu de
I'augmentation des superficies en double cultur€, I'entFepreneur comme les GIE se metænt à la
reclrerclre de machines supplémentaires, et la part de la machine locale tombe à environ 30 96.
Dlry o cas, l'enaepreneur local ne cherche plus à mainænir son monopole affiché, dont il sait
gu'!l n'est pas compatible avec les capacites de son parc. tr ne pawient d'aiUeurs pas à satisfaire
les besoins de ses GIE propriétaires (tableau XXXVû, tablearr XXXX)

tableau XXXIX : Ordre de récolte des GIE propriétaires de la moissonneuse-batteuse de Ndiethene

I : rang de r€colte du GtE considerË, par rapport à I'cns€'ble des GIE réælés par la mschine
- : GIE inculæ

't : GIE récolté per rme machine extérieure

, lâ complexité de ces rrelations enae les organisations paysanrcs et les entrepreneurs,
déterninantes pour les performances des chantiers mécanisés, peui Ctre globalement iUustæe par
ces propos, tenus par un pr€sident de GIE de Thiagar : _

"Il 1t a tn ,narrqre d'organisæion dans les récohæ. &rtaùrs prêsidenx de GIE sont
cottscien's qu'on ne peut t atmiller avec 2 moissonneusæ-tatteusæ, d'aûres non. cæ
deniers attendent et perrseil que læ moisontæusesiatteusæ du village sont srûrsontg.
Cette année [L9927 leur semim d,eryérience car its amt ba rcoupb i;*. It?ais tes
ent epreneurs dtt village sont næ parena : on leur donne le morcpote d6 É@ltes et c'6t
à ew d'aller chercher dq nachùæs ailleun. Maltteureusement ils ræ tiement pas leur
parole et cherchent à tout laire eu-rn:enes. De plus, ils n'accepteæ de rcntrcr-dans tes
parcelles gue lonqu'ellæ sorrt tatalerrn û sècltæ. Je pense au contmirc qu'it est possible
d'enrrer ,rlêntê quaad cela est an peu ,tan ide. or Iæ Mards causent ùt ion atu polrns.
ils doivent discuter à I'avenir avec lcs entepreneurs sur dæ basæ strq : (I) tæ nacnircs
du village rc peuvent faire à ella seules tout6 16 récoltes ; (2) I'eweprcneur æt charyé
d'en trouver d'aatres ; (3) sans qtni, ce soa læ présidenæ de GIE qui s,en clurgerow.

Si le monopole ænédé par les structures collec.tives aux entrepreneurs du village apparaît
comme un moyen de renforcer leurs rclations contractuelles autour de garanties minimales, son

YAG
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I

application concrète s'avère source de aonflits dà lors que le parc disponible est insuffisant' Tel

qu,iûitialement conçu, le contrat de monopole est en effetdésequilibré en faveur des entrepreneurs'

Ces conflits sont source a'"ô*irS."S" pour tes participanr à t" ooulition. L'évolution tend vers

une relation plus equilibree, â"r""æ*b'p"t des contr,ats de péférence où les paysars s'oc'troient

une plus grande marge de UUerté. Cette éàution est néanmoins variable selon les sites' en fonction

derelationssocialescomptexesquenousn'avonspasélucidées,ettécessitêdesproæssus
complémentaires ar* ra ges;on dri nombre de mactrines prÉsentfs durant le chantier.

5.L.2. Entre I.æ GIE et les PaYwts

Deuxdécisionsnoussontapparu€sreleverd'uneformedecontracnralisationentlleGlEet
Davsans, tout aussi irrrorm"ue qu, ù'péédenæ : le clroix de faire de la double c{lture sur un GIE

ffi;, ;l;;J;-ae t'irrigaàon àla nise en eau du GIE en debut de campagne'

5.1.2.1. Faire de la danble cultwe

Dansleprocessusd&isionnelcorrduisantàlafixatiorrdelasurfacecrrltivéeeûdouble
culu'e rme annê donnée *, - Àc*g"r*,, les responsables de GIE se trouvent placer ent3e

deux feux : l,union des cn aL" prniq. fixe avec r" serp un objectif de surface totale' puis

sa épartition entre uiu"g"" 
"t 

ôm, Ët ro puyr-r, d'autre part, dont nous avons monté la diversité

a'inærêt qu'ils trouvent à ce système de culnre'

Surl,aménagementdeThiagar,fopionchoisieauniveaudeclraqræGIEestdurype"'otl'
ou rien,. pour être é"lt 

"bt", 
;;;ilËn *pp*u I'existence d'rme influenæ sipificative du

pésident du GIE sur la décision qui sera colhcùvement prise par Y .dlé*t::l apparaît dans

Ë*ir, 
-;, 

q* f,"ef,i* il ËAtd; pe.se lourdernurt sur ælleci, comme I'illustre rme

déclaration de l,un d'êntre eux ; 'J'ai vu que mon ani qai avait fatt tla do-uble :ulÛrel 
I'an dsnier

s,en est tiré avec a" fo^ it *r,.æ. i" ky *X W"è ytg*;æ nAntatons dæ. nembra de mon

GIE" trall,:lgg2\.L'effræiteO" *tt" ttf"iion a'autoriæ r&te magre tout hoertaine' dès lors que

la réalisation de la double qrlture se complique, ætnme rous I'ivons vu pour certains villages

Ériphériques, ou tre se difie;lus "u 
pittt a" revenu pour u1 n9nb5 suffisant d'adhér€nts'

ffiËË;ière J" ijÀ"û,.i. pratiquant systématiquement la simple odture-

Diawarprésenæunesituationparadoxale,lesdifférerrces€ntredesPointsdewe
individuels 

"t 
*" agrni*-*ii;o",'qu'it r"oit à prendre 

,s1ns 
une-forme de @firat

€nlre l€s ac.te'rs, car elle rr6*ri* - àittitou- d'autorité des respolrsabtes s1r les paysans' Bien

que fervents panisans d. i; $.téd" "deux anltaræ - deux teràùs", æmme en témoigre leur

Ë;;d"; iao peri'ner*" privés, ous les paysans ont aoae6é de faire de la double culture en

Ësî;:ë-À.*-oiu*tir J!r! cg"r".*t a'ù processus de jimplification, fruit de I'e'çérienæ

vécueen1988et1989,oùlemitage,surchaquegolpementetsurlelotd,unmêmeagriorheur'
de parcelles c'ltivées "t 

ioJt""Ë saison stetté cÉtrde, avait oonsidérablemeût compliqué la

écolte du prÉédent et n pàpaÀtio.n du sol du suivant, du fait de I'absenæ d'aooès aux pisæs pour

certaines P"tc"Ues ([æ Gal, 1989b) '

, nous avons pu corrstSter, lors de deux passages en juin et lovernbrc 194, que lës Psysans âvaicnt rcpris celc mêgre

formule en 1994.
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figure 61 : Evolution de la superficie quotidienne sous irrigation depuis le démarrage de la mise
en eau par groupement (Diawar) et village (Thiagar et Ndiethene)
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5.1.2.2. Coordination dæ inigatiarc à la mtse en uu

Pendant fa phase de mise en eau, la conception hydraulique des deux aménagements suivis

permet I'irrigation simultanée de plusieurs GIE situés sur un même éseau, mais impose en oontre'

iarti" ur," irrigation par lots suocessift des parcelles à I'intérieur de chaque GIE. Il ya donc à la

iois possibilité de souplesse dans la coordination et les aôitrages entre GIE, e.t réoessité pour les

g-upe-*s de coordonner tes décisions individuelles d'irrigation. Pour ce faire, la plupart des

ô8, déclarent suivre un tour d'eau, dont le contrôle est assuré par un Paysan 'spécialisé" du

groupement, I'aigUadier. Nous assimilons ce tour d'eau à une forrre de co rat Passé ent(e les

p"yr-r pour gerer la distribtrtion de ætte ressouræ, dont la quantité es limitê durant oette Phase.

L€s tours d'eau peuvent prendre trois formes, toutes représentées à thia$r et Ndiethetre,

qui n'ont pas de fondements æc.hniques st'cifiques (annexes 6.2 et 6.3) : $l "Point luttt" :

f irrigation commenoe par les parælles pês de la prise : (1ll 'point bas " : I'irigation @mmence

par les parælles les plus en aval du GIE ; 'altenutîf' : I'organisation alænre 'point haut' et 'point
ins,, o'une campagne à I'autre, afin de Éguler les différences de priorié enÛe Paysans. S'y ajouæ

la êgle générale qu'rm lot de parælles, à savoir une unité hydraulique à Thiagar, un ensemble d'tm

à trois inigaæurs à Diawar, n'est pas irrigué avant que le préédent ne soit achevé. L'exemple du

GIE WAA, présené à l'annexe 9.6.2, moilre néanmoins que ces rÈgles sont loin de fonctionner

stric.tement. 
'C"ttrit 

es adapta:tions à la mauvaise qualité des canaux (sédimenation, enlrerbement)

sont parfois nécessaires. L aiguadier peut ainsi épartir le débit disponible à un momenr donnê entre

plusieurs lots d'ordres différents. Læs paysans les plus proclres des vannes peuvent égElern€nt etre

ienæs ae se senrir avant leur tour. Des conflits peuvent alors survenir, que les présidens de GIE

et aiguadiers doivent ésoudre

Sur l'amenagement de ThiagAr, la ooordination entre les paysans d'une même unité

peut également conduir€ à des conflits, lorsqu'un paysan inigue sa parcelle avant que

àle de ion prCaeæsseur rc soit pleiûe. Læs conséquences de æls actes sont néannoins faibles

puisque ctraque unite met au mâximum 4 à 5 jours pour se remplir. Compte ænu de leur Aille A
de leur nive1ernent, s5 % dæ parcelles ne demandent en effet que 3 à 5 jours pour être mises en

eau.

Comment cette combinaison ertre une souplesse de la distribution d'eau inær-GIE, et

I'existenæ d'une æordination entre paysans au sein de draque GIE, se traduit-elle sur les

performances de la mise en eau ? A l'éclrelle du village à Thiagar et Ndiethene, ou du groupement

à pia*ar ori les mailles soût toutes irriguées en parallàe, la majorité des surfaces cultivées sont

mises en eau sur dix à quiue jours, confomrément à la concepion de I'aménagement (figure 6f).
Le déroulement des irrigations suit le plus souveût ure coute en cloche, avec tm demarrage plus

ou moins tent en fonction du nombre de Cæ et paroelles ouvertes au dérnarrage de la sation de

pompage. Un pic es atteint au bout de cinq à dix jours, puis les surfaces sous irrigation déctoiss€nt

plus ou moins selon les cas.

Cæûe -dynamique générale peut être perturbée par deux phenomàres qui expliqrc la diversitê

des situations ômerees. Iæ premier relève du calage du déroulement de I'irrigtion sur celui de

la péparation du sol. En periode esivale, où les deux operatiors se suivent sur Il Pas de ternPs

1gfpràn6, 11 d11r€e de la mise en eau est souvent plus longue qu'en saison sèche chaude' car

"*t13i"æ 
par la viæsse d'avanæment de la péparation du sol. Le second concerne l'éalement

gÉnéral de; inigUions en fin de chantier. U est dû essentiellement à des parcelles mal nivelées et

pl* long,.tes à rcmplir, et à des zones mal alimentées par les irrigaæurs. C'est notamment le cas

de touæs les 'extensions', dont les canaux adduct€urs ont un faible débit-
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Ces deux phârcmènes peuvent inûervenir de fapn combinee sur un même lieu. Ainsi la mise
en eau du groupement 4 de Diawar en saison des pluies 1992 présenæ une duÉe élevée et des
performances journalières très variables ærrespondant à trois phases suoæssives. L'irrigation
cornmence par des parcelles en préédent Aîwu, fapnnées et irriguées durant les dix premiers
jours. Après un ralentissement, elle se poursuit sur des parcelles de préoédent IRl529, réooltêes
et péparées plus tardivement, puis se termine par les nextensions" situées en bout de éseau et mal
planées.

Au niveau de chaque GIE, le type de tour d'eau ne pa.raît pas avoir une influence
déterninanæ sur les performances de I'irrigation, bien que les deux types principaux se ren@ntrent
sur des GIE bien diff&enciés (figure 62). L'organisation partafi de l'amont ("point haut9
@rr€spord le plus souvent à des mailles de petiæ aille (10 à 15 ha), où la performance de la mise
€û eau est faible mais égulièrc d'une carnpagne à l'autre. [€ tour d'eau udternatifn se retouve
sur des GIE de plus grande taille (Z) à 40 ha), pésentat uae performanæ plus élevée mais
également plus hétérogàe. L'origine de ces différences reste à déteminer.

fuure 62 : Variation de la perforrranæ de la figure 63 : Déroulement de lia mise en eau sur
mise en eau par GIE sur plusieurs campagnes le GIE NEY en saison des pluies 1991 et 1992

spgl sp92 spgl sp92
#2 sc93 *92 sc93 jours

-sp9t -sp92

Par ailleurs, des différences marquées entre aménagement apparaissent, indépendantes des
tlpes de torr d'eau (annexe 9.6.1). Læs GIE de Diawar ont une perfomrance plus élevée, de I'ordrc
&3à4hc/j, dès lors qu'ils ne æmportent pas d'extensions ; les variæions observées sur rm même
GIE sont alors largement dépendantes du calage entrre irrigaton et préparation du sol. A Thiagar
et Ndiethene, les performances sont plus faibles, de 1 à 3 ha/j, mais également très variables sur
un même GIE. Notre dispositif æ oomprenant pas de suivi hydraulique à proprement parler, il nous
est difficile d'expliquer oette diversité, importrfie pour la rapidité à laquelle chaque paysan pourra
semer. Iæs hypothèses que nous pouvons formuler relèvent, ou de problèmes collectift, liés à la
mauvaise maintenance des canaux (contr,ôle de I'enlrerbement, curage), ou de problèmes
individuels, liés aux caracléristiques des parcelles (nivellement), voire aux clroix des paysans
(hauæur de la lame d'eau, absenæs lors du déclenchement possible de I'inigation). L'exemple du
GIE Nry motrtre €n effet, omme pour les villages, que I'allongement de la mise en eau est
souvent le fait de quelques parcelles retardataires (figure 63 et annexe 9.6-2).

#2
sP92

Thiagar
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structures coUectives peuvent théoriquement acquérir de I'expÉ:rience et se fixer des objectifs' mais

elle évolue dans un @ntexte incêrtain, qui amène les resporsables à résoudre les problèmes en

æmps reef plus qu'à anticiPer, tout en r€sPectant des contraintes, d'orrdre essentiellement social€s

p*rq"'if .;"git à'*n t". la coordination entrle acteurs, et d'éviter l'éclatement des strucûrr€s

collectives.

6.1-2. Un ensenblc tb tilé,ficit oryanisotîonnels

originale dans la sphère agricole, où la gestion est etl général plutôt individlelle' ceûe

situation 
"s 

courar,æ rtrns t6s enËprises. En nous inspirant des nombreuses reclrerches menées

dans æ domaine, il est possible à'e-"tt 1llr ærtain nombre d'hypothèses explicatives des

difficlltés rencontr€es par ies organisations paysannes dans la gesion de la double culnrre' C-elles-ci

nous paruissetrt évéler un certain nombre de déficis internes :

(i)und€6citstratêgiquetoutd'abord.Colrfrontéesàunensembled'objectifsetde
contradictoirpi, les strusû'es collectives n'ont Pas un9 visi.on claire de leur firtur'

mcme a @urt tenne. cete absence de vision les amène à se focaliser sur la dimension

oeeofuttt"U" de la gestion, sans la rêplaær dans un cadre plus lTge qui définirait les oliectifs à

"àBioA.", 
les moyeis d'y panenir àt les stratégies de réacrion aux modiEcations de leur

environnement (Martinet, 1983).

(ii) un déficit d'irformation inteme comme e)celne, eûsuite. Iæs structurï collectives

évaluent mat cerains aspects t€chniques du dêroulement des chantiers, partic{lièrement les

p".foÀ-* Aes matCriets, qui sont sowent surestimees car elles n'intègrent pas les journées

chômês. plus fondamenafemLrt, elles méconnaiss€nt les iaæntions des acteurs, voire même la

nature de leurs décisions une fois qu'elles sont prises. Or I'information et son traitÊrneût constitretrt

une composante importante du foïctionnement d'un sysême, en articulation avec le sysême de

pilotage, constitué d"s processus decisionnels, et te système opérant, aqtstitlré des actions rÉâlisé€s

G rf"i*., 192D. $ maîtris. onsdtre donc un fzrtcurde réduction de l'inccrtiùrde'

(iii) un déficit d'autoritê ct dc æntrôtc hiérarctrique enfin. chaque individu dispose d'une

certaine marge de liberté pour les décisions qui lui reviennent' et les responsables des groupements

ou de I'UniJn maîtris€nt difficilement leurs prooédures de choix. Quoique se posant €n termes

différents, les relations des stnrcturcs collectives avec leur environnement traduisent égalemetrl leur

incapacité à modifier , dorcafottiorià ooatrrôler, l€s-cor]portÊmgnl$ t!* p*""ito' problème

a'aiireur-s genéral aux petitesât 
"ptito 

Oulien et Marctresnay, L9!71' o.t *:BP*.t d'autorité

et de cont!ôle contribuent t rédrË h comptexité des situatiôns de gesion (Ménard, 190)'

De cette série de dysfonctionnemenS, se dégagent, d'utre part, un'd€ficit dc flexibitité des

stnrctures collectives aux modifications de leur environnemelrt et de leur fonctionnement interne'

A;*tt" prrt, un d€ficit de coordination enû.e acteurs, qui cotlstitue pourtad leur rôle premier'

f,ooaa-*taf pour I'avenir de ces organisatiors, ce dernièr poi"tg*aod- 
" 

à être mieux compris'

Il convient totamment de s'inærrogà sur les prooédures de résoluton de conflits en leur sein et

dans leurs relations avec les 'EUo 
nous ont Panr globalement basées sur des

mécanisrnes d'évitemerû, consisEnt à recherclrer des solutions socialement acceptables' dont les

conséquences techniques ouéconomiques peuvent s'avérer individuellement dommageables' c'est

uou ;riru.po6t"rio' poïsible de la fapn dônt est choisie la daæ de déclenchement des récoltes à

Thi"g.r,'og ae f ùææt de l'autonômisation des acteurs à Diawar. Elle €st ænfortée par des

oUselations effecuées daæ des enfteprises africaines, soulignant que tes_{!.ferenAs entre acteurs

sont gérés en évitant d'exprimer des oppositions tranctrces (d'Iribarne' 1990).
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6.1.3. Erceignement méthdologï4uæ

Cetæ étude permet 
- 
de tirer quelques enseignements méthodologiques sur la manière

d'aborder la gestion oollective des systèmes de culnrre, et sur la pertinerice ae5 outils que nous
avons utilisés à cet effe1. Pour I'agronome, cette problématique nouvelle suppose en prernier lieu
d'operer un glissement de ses éctrelles d'observation habituetles, parcelle .fô,pbir"tion agriæle,
vers des niveaux englobants qu'il convient à chaque fois d'identifier en foncdon des differents
ac'teurs en Place, et de leur rôle dans le déroulement des activités étudiées. En I'absence d'une
corr€spordance étroite entre les stnrctures apparentes de I'organisation et les processus décisionnets,
oette identification ne s'impose pas d'emblée. Elle déæule de I'analyse des prooédures de gestion,
Et peut nécessiter une refonte du dispositif de reclrerche, lorsque des acæurs initialement 

"egfiæsapparaissent jouer un rôle oentral. ce fut notre cas avec l'échelle "vilrage, à Thiagar, aot rc-poias
dans la gestion des chantiers moûorisés nous amena à reoonsidérer 

"otr" 
aisposftifdes u deuxicme

campagne agricole.

Cete identification est spécifique à chaque situation. Ainsi, le problème de la double
riziculture irrig'ée se pose en des têrmes largement différents au projet tiual (om"" du Niger,
MaIi) car les paysans sont beau@up plus autonomes, (i) pour I'inijation car ils ont des prises
direcæs sur les adducteurs, (ii) pour la péparation du soi, car its posseAent pour la phpàrt en
propre, une unité de traction animale, et (iii) pour la r€colæ éafisée à la faucille (Jarnh, 

-1994).

Seul le battage est réalisé collectivement, à I'aide de petiæs batêuses. Dans ces conditions, I'unité
pertilenæ de gestion est I'exploitation agricole, dont les objectift et les capacités financières, en
maind'oeuvrc et Quipement déærminent la Éalisation de la double culff; ûæ Gal, 1995b).

L'agronome, se préooqrpant de diagnostic, doit pouvoir faire le lien entre des prooessus
décisionnels, des pratiques, et des indicateurs agrcnomiques ou @hûiquês qui fonderont son
iugement- Iæ- ca&e de reptésentation de I'organisation du travail et le conàp de modèle d'action
se sont avérés, sur ce plan, des outils effrcaoes pour observer et analS-r les r€latio6 entre
modalités de gestion et calendriers de travail, et nobmment formuler bs ègles et iûdicafeurs plus
ou moins explicitement enonés par les ac'teurs. lls ont ænstitré à la fois un guide pour la oollecte
des informations quantitstives et qualiatives, et une grille de lec-firre poui leur'anatyse. Cette

souligne deux points importants quant à l'intérêt méthodologique de oes outils :

(t la représenaton de I'orgaaisation du travail autour des trois niveaux de gestion
"periode" nenchaînementn et nchantier" a une validité qui déborde son cadre originet ae
oorrcepion. En effet, si les agricuheurs adopteû des épo6es diverses et specifiques aux pàbtèmes
91'-tls- renoontrent dms ll t*6on * leurs catendriers àe travail, les questions qtr,il" se pos*t soot
globalement similaires. Nous compûons êændre le test de cette hypothèse à d;autnes systèmes de
culture, tels que ceux intégrant la traction animale.

(ii) le concept de modèle d'action préseirte un intérêt pour oonstruirc avec les acteurs
concernés une repÉsentation de leur situation, quand bien même ieurs décisions sont prises sur des
bases en partie différentes. Mais ceci suppose de compléær les entnetiens uoo * suiui teclnique,
afin de reoouper les dires, correspondant éventueleàent à des séquences prograrnmées, et les
actions effec'tivement rÉalisées aiæi que leurs couranfbrsqu'ii ,'!it a" ,ot 

"r"t 
.,

oe dispositif aura des implications s@ifiques en conseil.

_ Cesoutilsposentnéanmoinsdeuxproblèmes:sont-ilssuffrsantspourvaliderlaconnaissance
qfd"if et le modèle explicatif que nous avons formulés ? Sont-ils sums-ts pour analyser la
dimension plurielle des processus décisionnels ?
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6.t.4. Valùhtion ùt modèIe proposê

Les connaissances produites dars cete recherche, et le modèle explicatif proposé, se situeût
à I'inærfaæ entre les sciences de la nature et les scienæs de gestion, æs dernières rclevant des
sciences sociales. [æs relations entrre I'homme, les techniques et le milieu constituent notre ohiet
d'étude, et leur analyse poursuit un double objectif, de compréhension et d'aide à I'action. L:
validation du modàe proposé doit ê&e dis@tê à ces deux niveaux : permet-il d'expliquer des
phénomàes observés ? Quelle est sa capacité à améliorer l'efficacité des processus décisionnels
des acteurs ?

La validation des ænnaissances en sciences sociales soulève de rcmbr€ux débats
épisémologiques, encore largement ouverts, et globalement calés sur une æmpanison avec les
méthodes classiquement utilisées dans les sciences de la naturre (Liu, 1990 ; Martinet, l90a). Notre
ambition n'est pas de discuær ici les différents argumen8 avanoés, mais plutôt de resifiær notre
travail par rap'port aux positions exprimées.

Le Moigre (1990a) plaæ les sciences de gestion au ooeur du débat eûtr€ les épistémologies
positivisæs et onstructivist€s. U constate que les principes qui caractÉirisent les premières, exisænæ
d'une Vérité et de lois que la science cherclrc à découwir, indépendanoe enûe l'oqiet eûdié et
I'observateur, primauté de la logique disjonctive et du raisonnement hlpotlrctico-déductif, ne
peuvent s'appliqu€r à ce domaine de reclrcrclrc. En effet, les objets auxquels elles s'futéressent
s'avèrent évanesærts ; leur réalité est intangible mais I'obcewaæur se donne pour ambition de
participer à leur évolution ; ils prés€nænt lme absenæ de égularité et de stabilité (lvtartinet,
1990b). Læs scienoes de gesion se situent hors du champ des faits expaimentaUtes et épélables
dans des corditions æntrôlées, et de la validation classique "hypotltsæ - prédictiorrs -
obserwtîotts - tests ".

Partant notamment des trzvaux de Bachelardl et de Piaget, le ænstnrctivisme propoôe une
épisémologie dont les principes sont mieux adaptés à ces situations. La Éalité n'existe pas par elle.
même, mais à travers les rcpresenations que nous nous en faisons. La science a donc pour but de
æncevoir des repésenations pertinenæs par rapport à I'exÉrienæ et au projet du sujet énrdié,
mais doit, ce faisant, expliciær ses axiomes et ses modes de raisonnement, fondâs sur l'heuristi4rc
et I'induction. La pertinence de ces repésentations sera jugée par lar capacité à constnrire une
stratégie d'action adequaæ par rapport à la situation et au projet du système auquel on s'intéresse.

Sur ces bases, Mouchot (1990) propose unc méûrode intcrprétative de validaiion. tæs
phénomàrcs visibles sont nttachés à des proæssus non percepibles, qui les rendent
oornpréhensibles. h validité de cettê griue de lectue est évaluée par sn "dcgré d,e vauaûon',
à savoir sa capacité à intégrer, dans une totalité æhérenæ, I'ensemble des phenomènes observés.
Cette méthode nous parait globalement convenir au modèle que nous prioposons. tæs faits observés,
par exemple la dâte de déclerchement de la récolte sur I'amâragement de Thiagar, sont expliqués
par des processus interpétes, rbns çs cas, la gestion de la coordination des acteurs et de
I'inoertitude par des règles oollectives simplifrant le problème. [a cohérence du modèle tient dans
les relations entre ses différent€s composafies. Ainsi les dysfonctionnements des prooédures de
contracftalisation entre entrepreneurs et structur€s collectives, r€nvoient au déploiement de
stratégies d'adapation. Démontner la capacité du modèle à intégrer I'ensemble des phâromàtes

I dont la forrnule "Rien ne va de soi. Rien n'est dotttté. Tout est construrt" rÉsume bien les bases du constructivisrne
(Bachelard, 19771
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concernés est par contre plus délicat. Certains d'entre eux ont pu nous éctrapper en @urs
d'observation, vu le caractère parfois peu structuré des connaissances des agriculæun. tæ modèle
est æpendant pertinent pour expliciær les différences entre les tnois cas étudiés.

Cette méthode de validation présenæ néanmoins le danger de sembler lxlser comme connu
a prioi, le principe explicatif des pheaomènes observés. C'est pourquoi il nous paraît néoessairc,
oomme nous y invite l'épisémologie constructivisûe, de préciser les bases de notre raisonnement.
Outre les points de vue adoptes aux plans du sysême étudié et des méthodes employées (voir
première partie), nous avo l oonstruit le modèle proposé à partir du cheminement suivant :

(r) mise à plat des faits, tant quantitatifs (daæs des travaux, performances des matériels,
pratiques variêales) que qualitatift (comptes rendus des eûtretiens individuels et oollectifs) ;

(ii) reæupements entre d'une part les discours issus d'acteurs difÉrents (responsables, seuls
ou en groupes, paysâns, entrepreneurs, clnuffeurs) ; d'autre part, les discours et les faits ob6ervés,
afin d'établir les relations entne processulr de gestion, pratiques culturales et indicateurs
agronomiques ;

(iii) analyse de la égularié des phénomenes observés dans le æmpe (essentiellement sur
I'aménagement de Thiagar) et l'espace (comparaison entr€ les trois sites).

(iv) construction du modèle e.:çlicatif à partir de ænæps tfués d'autr€s situations de gestion,
d,ns eû horr de la sphère agriæle, et épartition des phâromènes observés entrre ses différ$ts
modules, regroupés autres des deux grandes composantes "production" et "gestion" de I'incertinrde.

Cetæ première partie de la démarctre présente cependant un certain nombre de limites, que
ces différentes étapes ne suffisent pas, à nos yeux, à sunnonter. Tout d'dbord .l.ns I'identifrcation
des acteurs : il a été difficile de déærminer la plaoe réelle de nos inærlocuæurs dans les processus
ollectift de décision, et donc de précis€r la valeur à donner aux avis exprimés par clmcun, durant
les entretiens individuels et collectifs. Cette difficulté a été accrue par la profusion des inærvenants,
et I'impossibilité de les suivre tous dans leurs objectifs, leus raisonnements et leurs décisions
ponc'tuelles.

Sur le contcnu màne du disæurs, des douæs subsisted, amplifiés par I'obsacle
linguisiquel : les écarts entre pévisions et réalisations sont-ils ûoujours dus à des événements
imprévus ? læs êgles déclarées sont-€lles rÉellement ælles que les agriculteurs cherch€rt à
mobiliser ? Y a-t-il des règles non déclarées qui piloænt oeraines décisiqs relevant apparemmeût
d'adaptations €n temps réel ? Certes, le recoupement des dgles déclar€€s avec les faits qui
s'ensuivent, représente rme forme de validation, mais cetûe prooédure repose sur'certaines
approximatidrs, telles que I'utilisation de simulations à partir d'un modèle agrophysiologique que
trous sutræosons lui-même validé.

La seoonde partie de la démarche de validation, centr€e sur l'aide à I'action, n'est également
pas sans poser problème. Elle ne peut être liée à la capacité prédictive du modèle proposé, du fait
que le sujet repésenté évolue sous le triple effet (i) des modifications de son environnement, (ii)
de ses reliations avec I'observateur, et (iii) de ses propres raiso rements et prooessus

I la plupart des entretiens ont été menés en wolof, avec traduction effectuée en général par nos observateurs. Cette situation
est en elle-même sourcre d'erreurs entre lechercheur, le traducteuret I'interviewé, au niveau tantde I'interprétation diffêrente
des concepts (voire de leur absence dans I'une ou I'autre langue), que du sens et des valeurs attachés aux mots.
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d'apprentssage. Or, æmme I'indique Mouchot, cette évolution "tue' le modèle sur laquelle elle

est fondêe. Ainsi, dans notre cas, si ies agrianlæun et leurs pafteûaires limitetrt I'incertitlrde globale

et améliorent la gestion de la double culiure, ils agfuont selon un modèle diffélent, sans douæ plus

pro"l" a'* -oîè1" d'""tion collectif . Si, au àntraire, I'incertitude s'accroît sans qu'il y ait
'modification des solutions ap,portées, les agriorlæurs seront tentés de supprimer la double culture'

Cette évolution, observê en 1995, supprime I'objet même de la recherche'

Dans les deux cas, Ie test des hypothèses sur lesquelles est basé le modèle exPlicatif s'avèrc

impossifte, au delà d'indicaæurs simites et glotaux, æts que la surfaæ en double cult're ou les

daæs de semis, et d'un pas ae temps coufi; de I'ordre dé I'année. Pour lever cet obstacle' la

validation du modèle doit être centree sur les acteurs : se r€connaissent-ils dans la rePrésentaton

oui est faite de leurs *rnpo.ærlr"ot ? Cete rcPrésentation les aide-t+lle à améliorer I'efficacité

â" f"r^-rlltCg* p"* i""ti- ? Nous avons tenté de mettre en oeuvre cetl€ validation "par

i**." fiamIOy, iSSZ), * présenrant systématiquement aux responsables les faits

.t Ëe. i" *f"gn" pte"eaoiæ a nos inierpriatiôns- Cette démarctre a probablemeût permis à

nos inærlocuteurs de mieux formaliser leurs sinrations de gestion, voire -d'améliorer 
leurs

interv€ntiotrs comme en témoigne l'évolution de I'organisation du travail à Ndiethene e 
'992 

à

i9ef . fuf"ir p"tr. êf,e effectiverient dértontrée, cette affirmation nécessiæ de modifier profondément

le dispositif de reclrcrche-

Pour épondre à ces différenæs limiæs, le passage à un dispositif de rechercheaction paraît

adapté à * typ" a" situation (Avenier, 1989). N-otts définirons la reclrerche-action @itrvae "tttæ

iCÂ"*U de'àclærcle fondannrule qui ruft de la rcrcontre entre u,' wlonté de clu'ge"'ent et

ue înæntion de rcclærche (-..)- Etle's'aPpuie sur un travail co'lioint ent'? toutes les peæottttæ

ànceméæ. EIle se dévetoppe'at sein dtw cdre éthique nêgocié a accqté par to6" (I-ewin'

f ù2, Aæ p"r nrne,l993b). Cetæ définition eclaire une limiæ majeure de notre sitration, à savoir

l,absence de rédle dernande des agricultanrs, Par rapport à la double culture êt à notre

intervention. celle-ci rclève en effet piutôt a'une offre aé 
-rectrerctre, 

répondant à une demande

institutionnelle.

A favenir, de telles études devront partir, si possible, d'rme demande exprimée par les

acteurs oonoernés, et, dans tous les cas, s'appuy". sur un dispositif oodifiant le déroulrcment de la

rectrerctre. Ce OisposUf comprend *" into"" de -Sesion' 
asrygiant des. repésenants de

i où-ir"t- 
"t 

tes ctterctretrrs, Arargce (i) d'évaluer Ériodiquement I'a'anée duaravail aux plans

des"ù"* inrernes a rorga"isitiot,?e ses otiectirs,'de n plrtinenæ des-diçlostics értis' et (ii)

d,effec,tuer le rclais avec tgresæ O" f 'o.gat itàti-, à travers notanment le règlenrenf d'éventuels

ænfli6 (Girin, 1g0). Po'r æ"-tr ta iamiæ scientifiqræ des hypothèses et d€s démonstratioos

"atrta,riær 
par les cherclreurs, cette structure est oomdàée pûr une instance externe de æntr6le'

oomposa de scientifiques. Cætte do'ble instanoe permet de gérer oonjoinl€P€ttt le processus de

validation par l'usage, autour de I'interaction observaæur - oUse*e, et la critique par les pairs' qui

constitue ù" fo*tà générale de validation des aonnaissanoes scientifiques.

6.1.5. Mîeux comqtrenilre le fotætiowtemaû dæ organimtions

para[èlement à cette évolution des dispositift de rectrerche, I'analyse de la gestion collective

des systèmes de culù'e nécessiæ une me dure æmprélrension du fonctionnement des stnrctues

colectives. c;etæ problématique relève des scienæs soaats' la demande de I'agronome se sifirant

à plusieurs niveaux : quels sont les acteurs P€sant réellement sur les proæssus collectifs de

décision ? Quelles sont les raisons sociales, orltureltes ou psychologiques expliquant-telle proédure

de choix ? ômment intêgrer cette connaissance dans une démarclre d'aide à I'action ?
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Un exemple permet d'éclairer æ questionnement. En considérant les performanoes desmatériels non maîtrisabres- par les agrioriæurs et non maîtrisées par les entnepreneurs, seurI'augmentadon du nombre damachines-disponibles perrnet d'acélérer le déroulement aes chantiersmotorisés. pourquoi, dâns oe cas, tous les v lages éudiés donnent-ils 
-i" -.ionopot" 

"u*entrepreneurs locaux' au risque de prcndre du retard ?-Quelles sont les aeæ..i"."æ â"s différentespositions des acreurs par raplort àê problème ? onr-ii; des offectifs .o"iiù-j'li-porr-o qu"les seuls objectifs æchniæ+conomiques ?

que Ies organisations Pa{sumes repr€senænt des situations quelque peu différentesdes entrep'rises occidentales_, sur tesqueues tes ooncepts des sciences sociales, et particulièrcment
des scienoes de gestion, sont souventiorgés. en rcp.âÀt ra æn^ùîâJJq'r"iËorg*"oo^
donnée par Ménard (1990), nous pou.vqls, ae marùcre synthétique, caË$ér#;Ëcas ét'diés parun ensemble de participanb- donfl'6tente, est plus irnposce què aâsir*, 

"u -oi^ ,* 
"", 

ou5oirde double culture, sans réels moyens orpliciæs pour Ërprimê. f 
,aæod'tooit 

"t) 
oî le désacoord

@lève, .demission), et aispocant ae p-&au."s àe coordination relativement informelles, du faitd'une hiérarchie à taible iutorité, 
"t 

d'* ærps de élies réauit.

pans ç95 conditions, certaines questions méritent_d,être approfondies, que nous proposorsici-æmme autant de pisæs pour des recÀerches trtures. Nousâ 
-rffidÀ;u]; 

ï ."ppo. 
""*notre ProPos :

(i) tæs aménæpments hydro-agricoles étant d'implantation rÉoente d,ns ces sociétés,comment se font les liens entre I'organisation traditionnelledL uiu"go 
"tiof.rrioËo' renæntÉe,et en Parti€ imposée' sur le perimètre J Læs reqponsables nofficielsn sont-ils réellement lespersonnes influenæs dans les prises de décision ? Des exemples industriels africains montrent oetteinfluence eftre oes deux sph&es, notamment dans ro pro*o*?u Jguuri* aoconflits (d'Iribarne, 19g6).

(ii) Iæs motivations des individus, leurs modes d'identification à la collectivité, la gestiondes conflib, sont des éléments majeurs du fonctionnement des organisations (March et Simon,
1991j): au'p est-il lorsque I'individu, à la fois 

"aner"nt 
à un Gfu et chef à,urc exptoirationp*rygt d'aures paroelles er acrivirés, possède une large autonomie p.àË; ? commenrI'autorité peut-elle s'exercer dans de æltes'conditions ?

(ur) tæs valeurs c'lturelles influent sur ta façon dont fes organisarions sont gérÉes(d'kibarne, 1989)' Qu'en est-il dâns oes sociétés r coË."nt les individus se représentent-ils letemps' 
'u 

@mme un bien mrsurable 
J auel est le poids ae r" çna*-ai"i"J"i iiiàïoo au riu*arbitre individuer et ollectif ? En quoi oes élérnenæ rnnrryrSnlls les capacités d,anticiparion desacæurs ? Doit-on par exempte oonsidércr 

1y1 Bourgoin (fS8a) q* o, ;;âÀ, oîlrign_, p..
ï-"rga, sont prêtes à assumer res risques riées à l,iiceÀtuoe prutôt que de æûær de ra réduire audétriment d'une ærtaine harmonie sociale ?

- (iv) Læs processus de décision mobilisent de l'information, qui circule en&e les acæurs selon
Y:iY f dialague" producreurs de connaissane OarÉ, f 9g4). Commenr se consrifirent etlonctlonnent ces r€seaux au sein des organisations paysannes ? comment s'établirr*iio relationsavec I'environnement socioéconomique, y compris io ,t u"tur", de recherclre et de cpnseil ?

(v) Ptus globalement, @mment s'établissent les transactions entre les actêurs, dontdépendent en grande partie reurs.éussites propre,s 
"t 

*À.rno ? Bien que relevant pour partie dudomaine de la petiæ entneprise, Ia situation ou**cu a-, t a"rai;ùiriio*Ë*#*ration ni
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de réelle complémenarité entre les organisations, comme cela a été observé en Franæ et au Canada
(Marchesnay et Julien, 1990 ; Marclresnay , 1992). Biar. au contraire, les entr€preneurs de travaux
agriæles comme les exploitations agricoles ændent à se diversifier, æmbinant des activités de
production rizicole, de prestations mécanisées et de transformation du paddy.

Répondre à ces inærrogations nécessitera de compléær les points de vue pris en compfe
autour de la gestion collective de la double c-ultutE. Notre ét"rde s'est focalisée sur le point de we
des organisations collec'tives, pour des raisors à la fois scientifiques (aborder une problématique
nouvelle), s@fiques au cas éfirdié (poids des niveaux collectifs de gestion dans la conduiûe du
système de cultu€) et pratiques (limiær les ctramps d'investigation en fonction des moyens
diçonibles). Læs tésultats obtenus confirment I'intér€t de ce choix, mais soulignent également le
poids des autres acûeurs dans les décisions prises, paysans individuels et entrepreneurs de travaux
agricoles particulièrement.

A l'avenir, oe constat doit nous amener à developper une approche qui, partant de
I'identification des diff&elrts acæurs impliqués dans la gesion de nessouroes @nrmunes, combinera
plusieurs entrées correçondant à autant de points de vue. Daru notre cas, il convient einsi
d'approfondir les modalitê de gestion des entrepreneurs agricoles, question que nouli avons déjà
abordée en L994, et d'analyser la place stratégique et oÉratiouplle de la double culturc dins le
fonctionnement des exploitations agricoles. A ce dernier niveau, et plus genéralement, il serait
nécessaire de mieux saisir oomment les paysans adaptent leurs processus de gestion aux contrainæs
que leur impooent les structures collectives, en fonc.tion des spécificités de leurs exploiatiqrs et de
l'évolution du oontexte éænomique.

Cætte approche à plusieurs entr,ées néceôsiæra la pluridisciplinarié scientifique, et un travail
important de mise en relaûon de ces différents points de vue, rhns un double souci de diagnostic
du réel et d'aide à la négociation enfie les acteurs. Ces avanées permettrront à I'agruome
d'€nrichir ses grilles de lecture et sa comprélrension des phâromènes observés, et d'amélior€r
I'effrcacié de ses interventions dans une perypective d'aide à I'action. Sur ce plaa, le modèle
explicatif pro@ s'avère déjà operatoire pour idertifier des problèmes dont la rÉsolution néæssiæ
Ia ænception de nouvelles éférenoes agronomiques, et définir des voies d'améliorations possibles.

6.2. Des rêultats pour orientcr la conception de nouvdles réf€rences agronomiqucs

En élaborant son diagnostic, I'agronome est amené à confrronter ses prcpres oonaaissanæs
à ælles de I'agriculæur. Il doit évaluer la capacité de son référrentiel à (i) résoudre les problèmes
techniques soulevés, (ii) tester la validilé des indicaæurs utilisés par I'agriculæur, (iii) s'integFer
au rais@nemed de ce dernier, æ qui suppose la concepion de modèles simples et adaptés. Girard
et al. (1994) distinguent trois situations, selon que les indicateurs de I'agriorlteur sont tirés æl quel
du systême d'information disponible (o<emple de la æmperature de lair) ; ne sont pas direcemen:
modélisables et n'ont pas d'equivalent agronomique modélisable, ce qui renvoie à la proûrctim de
nouvelles référenæs techniques à partir de méthodes oçérimentales classiques (Papy et cJ. , 1993) ;
tre sotrt pas dir€ctement modêlisables mais peuvent êÉre traduits en indicateur agronomique
mesurable in sin, æl qræ I'humidité du sol par exemple (C-ert et al. , 19941.

Au vu des difficultés rencontnées par les agriculteurs pour déclencher le chantier de réoolte
en fonction de la portance du sol, nous nous sommes plus padiculièrcment intér€ssés à la phase

vidange - portance - maûrité, en nous posant delx questions : est-il possible de dminer plus tôt les
parcelles par rapport au stade du riz ? Quels sont la dynamique de ressuyage du sol apês vidange,
et le seuil de portanoe pour les moissonneuses-batteuses ? l,a première question visait à juger de
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la validité du éférentiel paysan, qui privilégie une vidange tardive pour sécuriser le rendement. [a
seconde avait pour but de construire un modèle hydrique du sol suffisamment simple pour être
oouplé avec OTELO (voir paragraphe 6.4). Ces aspects sont peu traitâs dans la littérature car ils
se posent rarement en riziculture iniguée, dès lon que la coupe est manuelle ou que les
moissonneuses-batteuses sont montées sur cheniller. Nous donnons ici une présentation ésumée des
râsultats obtenus.

6.2.7. Expérimennfion sw Ia date de vidange

Cetæ expérimentation a été éalisée en collaboration avec I'agrophysiologisæ de I'ADRAO,
pour qui elle repése,ntait un moyen d'analyser les Éactions du riz sous str,ess hydrique. Quatre
traiæmenæ ont été mis en comparaisoû selon un dispositif en blocs randomisés, mettant en
comparaison des vidanges effectuées 0, 10, æ et 30 jours après floraison, trait€m€Nrts appelés
respectivement T7, T2, T3 et T4 (voir annexe 12.1 pour le protocole plus précis). Chaque parcelle
unitair€ a fait l'objet d'un double suivi, hydrique pour l'évolution de l'humidité des vingt pr€miers
centimètres du sol, agronomique pour la mesure des oomposantes du rendement et les mécanismes
de transfert des assimilats. L'o<périmenation a été menée en saison sèclre chaude et en saison des
pluies. Les Ésultats sont en cours de publication (Dingkuhn et Le Gal, à paraîtr,e).

Irs ésultats sont globalement similaires, quelle que soit la campagne agricole (tableau LII).
En saison des pluies, le dispositif a étê perturbé sur ærtaines paroelles par des infiltrations latérales
d'eau, probablement à partir de fissures non ælmatées. Apparues tardivement (2,4ème jour après
floraison), ces infiltrations n'ont pas modifié la physiologie du riz mais ont provoqué une bnrsque
remontée de fhumidité du sol, em@hant I'esimation de la viæsse de ressuyage.

Vidanger à la floraison prcvoque une baisse significative de rendement, du fait d'une
augmentation du pourcenage de grains vides et d'une diminution du poids de 1.(X)0 grains dues au
sress hydrique. Iæs autres traitemena sont équivalents au plan du rendement, mais le traitement
T2 présente le double avantage d'une maturité plus prÉææ d'me semaine par rapport à T3 et T4,
et d'une humidité à maturité proche du seuil de porunce observé empiriquemeft. En effet, le str€ss
hydrique plus pr€coce entraîne une acélération de la maturation des derniers talles produits, et
donc une meilleure synchronisation dans la maturité de I'ensemble des panicules. Ce stress est
accenfirê par I'activité photosynthétique plus élevée du couvert végétal au moment de la vidange,
ce qui augmenæ la vitesse de ressuyage et pennet le passage théorique d'rme moissonneuse-bateuse
en une douzaine de jours (figure 84.

tr ressort de oette oçérimentation que drainer dix jours après floraison, soit
approximativement au grain laiæux, parait la technique agronomiquement la plus intéressanæ. Elle
diffère sensiblement des pratiques des agriculæurs, qui suivent plutôt le traitement T3 (figure 3).
Cetæ Éfénenæ s'opose par ailleus à la rçésentation que se font les paysans des rclations entne
rm drainage tardif et uæ augmentation du rendement. læs dernières paniodes sont en effet moins
productives, alors qu'augmenænt les risques d'égrenage sur les premières panicules produites à
mesure que la réælæ e.et retardée. L€ transfert de cetæ connaissanæ aux individus qui, jusqu'ici,
décident de la daæ de drainage, pose un problème ardu de transformation des r€pÉsentations
individuelles par I'inærmédiaire des responsables à qui nous avons pÉsené ces Ésultats.

I Nos obcervatiors en Camargue montrent que récolter en humide avec des chenilles est cependant peu rccommandê car des

orniù€s pmfondes se form€nt, qu'il faut ensuite l€pr€ndæ à la pÉparation du sol.
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tableau LII : Résultats de I'expérimentation "date de drainage"

moyennes des 4 Épetitions par traiternent

., b, 
": 

traiæments identiques àP<0,05

Jaf : intervalle floraison - drainage (iour)

Hum : humidité des vingt prcmiers Ln,itnetos du sol à la matr'rriæ du paddy (rnm)

Ëf,;Ïffiï tr#;:,Ëiù premiers centimètres du sol de la *tu."tion au seuil de 50 mm (mm/j)

Mat : inærvalle entre floraison et maturité estirnee visrellement (iour)

Rdt : rcndement en PaddY (t/ha)

Grv : grains vides (7o)

PlG : poids dc 1.000 grâins G)

6.2.2. Dynoniqw de ræsnygc dæ sols

Dans la perspective d'un couplage -"Y*- 
Om9: 

"t, 
d'rme éflexion avec les agriculæurs sur

le calage entre vidange, port oo" 
"t 

i'"i"ita, il a semblé nécessaire de construire un modàe simple

et empirique de r€ssuyage. L" ieoJ" 
"-pr"yêe 

reprurd celle utilisée dans oTELO (c*xÎ et al' ,

1994) : le sol est oonsidéé comme un rCsu*dit, dont on estime la hauteur à saturation (départ de

la simulation), puis qui *;;t uae fraction d'ETp et se remplit avec la pluie. un seuil de

portance est déterminé, qui Jer.it * itraioæ* de déclenclrement de la r€colte si la paroelle est

également à maturité.

Porrrélaboreroemodèle,nousavonseffectÛéunesériedemesuresd,humiditêsur5statiotts
en parcelles payr-oo, "*q[iio 

," *ii"irrto.rouo éalisées sur I'orpérimentatioo préédente'

parallèlement d€s carott€s de sol ont été prélevês sur des traæs plus ou 
-morns- 

profondes de

moissonneuse-batte'se, immédiat€ment apÀ te" possage. Iæ Protocole suivi est décrit €tr annexe

12.2, et une partie o"s .csuras est ptat titu a n ngure ++. Laprofondeur de sol.ænsidérée a été

limitê à vingt centimètres, les premières mesures monuznt que I'humidité évoluait peu au delà de

cetæ profondeur (figure 86).

T1
T2
T3
T4

3
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23
33

T1
T2
T3
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figure E4 : Relations entne I'humidité des vingt premiers centimètres du sol, les empruntes de pneus;et I'intervalle vidange - récolæ
a. empnrnte de roue b. intenalle vidange - recolte

12ePs

40r " I

0246810t2
profondeur de l'emprunte de roue (on) intervalle vidange - reoolte (our)

O autre parcelle {tstation nrivie o autre parcelle cstation zuivie

Evolution de I'humidité moyenne des vingt premiers centimètres du sol selon la date

nrm
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frgure 86 : Variation de la du'ee d'évacuation de la lame d'eau par parcelle
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figure 86 : Evolution après vidange de I'humidité du sol par tranche de cinq centimètres

Parcelle A - GIE E.M.W. - saison des pluies l99l

tetn +14lll Ersnr +23nr
âzvrt *3tr2 xtttz *ran

rlcmrrquc : fhumidité d€s borizons superficicls ne .ti'''i'rc pas régulièrcm€ût
flrÊc le tcqs, du ftit qe Eirro{&ércgénÉltés (dimÉrcooes corrË 9/f t â f+ftt j oo
de ptuies (coû€ te 3/lZ etlc zn})

- Estirration du seail de portance

[-es mesures effectuées sur 26 parælles montrsrt que le seuil de portance pour les
moissonneuses-batteuses correspond à uae humidité de l'ordre de 50 millimètres, avec une borae
marge de sécuriér (figure 83.a). Au delà, les pneus laissent des emprunt€s dans le sol, d'autant
plus profondes que I'humidité augmente. En r€coltant des parrcelles enære humides, les chalffeurs
pr€Nlrent donc le risque de s'enliser sur une zqre moins bien ressuyée. læ seuil de 50 mm,
con€sPotdant à un sol s€c, cohérmt et fissuré, est zu$rieur à la valeur planclrer atteint par
I'humidité apÈs une quinzaine de jours sur perire paroelle (figure 84).

- DynanQue de tasuyage

L'expérimenafon conduite avec I'ADRAO repésenæ un cas simple de ressuyage, car le
drainage y est effectué rapidement et de façon homogene sur chaque paroelle élémenaire. Darrs oe
cas, I'humidité des vingt premiers centimêtres du sol évolue en deux æmpc (figure 84) : (i) une
phase d'assèchement rapide, dont la dur€e est fonction, à ETF euivatente, de I'activité

du couvert végétal, le seuil de portanoe étant atÉrnt lZ à 30 jolrs après vidange,
suivie (i0 d'une phase d'assèchement lent à partir du seuil de a0 millimètres. Dans une perspective
de modélisatim, ætte deuxième phase n'intêresse pas notre propos, car elle se situe au àeh du
seuil de portanoe. L'effet de pluies survemnt p€rdant cetæ periode sur le déroulement du chantier,
sera lraité selon des êgles du type 'sli Ptuie > .r mm Alors arrêt du chantier poury jours" et non
à partir du modèle "r€servoir'.

! 
ceûe valeur est dif6cil€ûrent comparable avcc celtcs foumics par h Uttérâturc, cn genéral des p,ressions mesurécs pEr des

penéù,ontètr€s Oada and Toyornitsu, 1992). Sans corrcspondarcc avec ue humidité a une descripion du sol concerné, cc
type de ÉÉrenae cst d'ailleurs difficilcrnent modélisable et ne peut répon&€ à noûÊ ob:iectif.

197



compte tenu de I'ETP joumalière en juin - juillet, de I'odre de 7 mmlj, le modèle de

r€ssuyage proeose à partir de ces observations, et en dehors de touæ pluie durant cett€ phase active

d'assèclrement, est le suivant :

- hauteur du réservoir à saturation :

- variation journalière du réservoir :

. drainage

. dratruge
où Ri représente la hauteur du réserooir au jour f
- valeur du réservoir à la Portance :

Ro = 100 mm

Ri-r-0,50*ETP
Ri-r - 0,25 * ETP

Rp = 5omm

fti=
Ri-

Ce modèle distingue deux cas de figures, selon la daæ de drainage choisie par I'utilisaæur.

Il ne fonctionne que sur des sols à foræ teneur en argile. Mais il tend à surestimer la viæsse de

r€ssuyage, car lei mesures effect-uees en parcelle paysanne mqrtrent qu'après 20 à 40 jours de

r€ssuyage, il est enære possible de trouver des humidiés supérieures à 80 mm pour les vingt

premien centimètrres de sol (figure 83.b). Par ailleurs, la dynamiqle diffère des petiæs

iarceUes oçérimentales. Sur tes cinq stations suivies, rme prernière phase de 5 à 15 joun saas

assèctrement noable, preoède la phase d'assèhernent rapide, rehrdant d'autant I'atteint€ du seuil

de portance (figure 44).

L'explication de ces phâromàres dépæse notre compeænce et notre dispositif. Sonr-ils lies

à des différences de nivellement et des transferts hydriques srtrÊ zones harfiês et plus basses, voire

d'une paroelle à I'autre ? Quels sont les ap,ports de la nappe phéalique par ascension capillaire
(sembie+-il minimes, d'après Raes et Deckers, 1993) ? QueI es I'effet de la salinité sur la
diminution de la viæsse de ressuyage ? k constat d'uûe forte hétérogenéiÎé htra- et inter-

parættaire, frréquente dans ce t5rye de sol (Jailard et Cabidoche, 1984), incite néanmoins à la

i-aenoe quant â I'rrilisation du modèle cidessus, et suggère d'utiliser une mârge de securité de

I'ordre d'une semaine, avant de passer à la phase de ressuyage actif.

Notons de plus que les simulations démarrent une fois la lame d'eau évacuêe, dors que

les paysans décident d'une daæ d'ouverture de la parælle. Or un laps de temps très variable

s'éæule entre les deux événements, pouvant aller jusqu'à 15 à 20 jours selon la facilité d'acoès de

la parcelle au éseau hydraulique, sm nivellement ou le débit de sortie clroisi par le paysan en

joiant sur l'ouvertlre des buses de drainage (figure 85). Ce facteur introduit une incertitude

sur I'intervalle entne dafe de vidange et Portance de chaque parcelle.

- Wea dÆ plilies

Une pluie durant la période de ressuyage aura pour ænséquence de remonær I'humidié des

horizons superfr.iels (figue 86). Cet événernent s'est raremelrt produit durznt les trois années

d'observation, et ne pe rct pari de tirer de conclusions quant à son intégration dans rm modèle de

ressuyage, d'aut nt que le fac'teur ruissellement est mal connu-
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L,es ptuies en cours de chantier n'ont ésé guàe plus nombreuses, puisqu'elles n'ont perturùé

urecotæqu'acnqreprises'lapéparationausol,aaguxreprises.oesots.enliotleffecnuéesen
matière d'arrêt des chantiers, ,rô*'"uo* tié trois règles utilisées par la suiæ dans les simulations

effectuées avec OTELO :

- Modalit* de gætbn et iûéril du 
"'odèle

I.esobservationsréaliséespermettentdepréciseruncertainnombredephérromàes
concernant des valeurs s"uU Je p.tt t* et la dynannique globale de ressuyage de ces sols' Elles

,-Ugr*t ae pus la grande ti6æ-g*eit6 aei sit'aiions, ùæ à des facæurs taût physiques'

ùior.ftq"o, qrr'hya"",rÉquo. Fa'æ à"ouserratioos, des lac'nes subsisænt @ncernant l'effet des

pluies durant la phase de ressuyage.

En se calant sur des cas homogàres, nous avons établi un modèle simple de ressuyage' Mais

son opérationnalitê en situation p"ytio*" est discutable, si nors ne pou.vons représ€nter' même en

i"-tlriplinant, I'hétérogenéité sp'Jtia" ao ptoostus sur-un aménagemcnt d" plgi*f oentaines

d'hed;res- Or nos connaiss&ce; srr ce plan ne sont guère plus avanées que celles des paysans,

et I'investissernent néoesSaire en tedne de Otlecte a'informations doit êÊre nris ern regard avec Son

,iliæ p.* I'aide à I'action. or, à I'instar de.la dare de drainage, ces éférences nous perrnetæ

i" "-À 
inærroger sur le bien-fondé des choix effectués par les agriculæurs'

Si les modatités de gestion de cetæ phase diffèrent d'un aménagement à I'autre en fonction

de ses caractéristiques prop;, .r.g" 
"oï""tio" 

de sécurié à Thiagar, dérnardre individuelle

d,essai-erreur à Diawar, eues paraissoit dans les deux cas des solutions nadéquates' pour simplifier

Ë p-UfJ*" p*e, à défaw d'être noptimales" par Tlport à ua ogectif !e calagedes rÉoolæs avec

les ma1,*ités sqr I'ensemble de ta surface a miær (ifurgrne et l€ Moigne, 1990)..Un modèle de

;;tù sera d'une utilité secondaire, tant que la ooordination entrê actêurs et la fiabilité des

ne seront Pas mieux æsués.

Il onvient par ailleus de s'intêrroger sur le coiit d'élaboration d'rm tel modèle par rapport

à son degré de prôision a a son domaine-d'utilisation. Læ dispositif qræ 
-n9us 

avo.ns utilisé' bi€û

il;;tËr- ;ïmps, s'esravéé fiop rudimentaire pour y integer valablement.des facteurs de

variation tels que la topographie, ta s'atinitg ou ! æùps d;évac'ation des earur de surfaoe après

drainagp. Une étude ptus applfondie néoessiæra des omt'tenoes zupplémentairys et une éflexion

r* f" 
-typ" 

de éférences â'AaUrer pour épondre aux besoins des Paysans et des entrePr€ûeu$'

6-2.3. Autæ thèmæ à *Plarer

Pourdesraisonsd'objec{if,detemps,deéalisatiorrpratique.ad'oprportunitésde
ollaboration, nous avons to-e n* agronomiquei au-problème prÉédent' Mais

d'"r*; ;;t p"t"tr** it ne**."tt a appru:fonAir, à-partir de notre diagnostic' Tout rm domaine

de rechel,che drr""-" la phasc d'instaltation de la c'lture, dont la simplification €st' ært€s' un

facteurfavorableaudéroulementducalendrier,maispésenteé8aremen1dlænséquencesencore
mal ænnues au pt* 

"glooo*-iq*. 
L'Gqu" p."t"g" de pulvériséur qst ainsi considéé comme très

0
ETP
25
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dâtivelant, et, oomme tel, de moins en moins utilise en camargue où il est remptaé par des o't1s
à denb, animés ou non par la prise de foroe (Mouret, 19gg ; 

-Kedda, tgay---- '-
Dans le delta, cette infllence négative sur le nivellement se combine à la production d,unlit de semenoe très grossier, qui, lui-mêÀe oo4iugué à des tectrniques rudimentaires de semis, n,estpas sans influencer le taux de germination-levê. sans alter jusqu'à un affinement similaire à la

9*Tgu", que les conditions climatiques ne justifient pas, it parat néoessaire de mieux évaluer
les effets des modalités actuelles sur le milieu er la cumË, et ae cflcctrir a de possibles évolutions,
autour des questions suivantes :

- incidences sur le nivellement et modalités d'entretien
riziculture irriguee avec semis direct ;

de cet élément fondamental en

- incidences sur la réussiê à la levée : quel lit de semence paraît le plus adéquat et æmment
I'ob,tenir ? Quelles modifications des tectrniques de semis sorrt-eùes envisagealtes r

- incidenæs de la fumure de fond sur la nutrition minérale des planæJ : est-elle nécessaire ?
Sous quelles formes d'apport ?

- incidences du dénivellement sur l'évolution de
mecaniques et chimiques de traitement avant levée du riz.

I'enherbement, et étude des méthodes

A l'autre exÉme de I'itinêraire teclmique, les effets des modalités de rÉrolte sur laquatité physiquc du paddy nous semblent également un point sur lequel la reclrerc,he pourrait
porter son attention, au vu de la situation actueUe en mifieu paysan et de l,évolution reoenæ ae Ufilière- Il s'agit, dans oe cas, de mieux omprendre tes pnâomenes qui arrecænt i'àvorution durT' ?.t--t' ryTdan! eJ après la récolte, jusgu'à son stoctage et son usinage, dans les conditionspartiqdièRs de la vallée. Iæs modalites de rcoolte mises en ômparaison dàivent oomprenore à lafois la technique utilisée, et la dâre d'inf€n ention en fonction âe h marurité ;, 

-g2L 
et de son

hisûoire, sous I'influence des ænditions climatiques.

Dans les deux cas, les éférences obtenues devront pouvoir aider les agriculæurs dans le
pilotagc de leurs sysêmes de culfire, que ce soit pour élaborer une stratégie .C$od*t a *, o".11ir,
objectif agronomique, ou pour évaluer les effeæ d'une stratégie sur le milieu et i" *ftrrr". pour être
oouplées aux modalités de gesion des agriorlæurs, les références techniques proposées devront êtne
fournies avec les règles de décision quiles sous-ændent (eubry, f SgS). b'oii les oéo.r"i.o 

"Uo_rct9ï entre Ia æmpnÊhension des phâromàres biophysiques, la mise au point d'itinéraires
teclmiques, la oomptÉrhension des processus de décision à"sigEi"olæu.s, et t'aiAe a iaction.

6.3. Qudles voies d'anréIioration ?

diagnostic élaboé à partir du modèle explicatif proposé permet de tracer les voies
d'amélioration possible d'un tel système. l*s principes géné"a"* iui guiae"ont notre Jflexion sont
les suivants : (i) les propositions de ctrangement âoivât favoriser la réduction des incertitudes
intemes à l'ensemble formé par les organisations paysarnes, les entrepreneurs, ta CNCAS et
aujourd'hui les riziers ; (ii) oetæ réduction passe par une meilleu.re maîtrise individuelle des
Tmpos-antes 

techniques du système de culture, et une meilleure ooordination des acteurs ; (iii) rme
démarche, permettant aux acûeurs de éfléclir et progresser awremeff que par essaierreur, doit
être âabor€e afin d'acélérer le processus de changement, tout en limitant là .i.q,r", par rapport
à un environaement incertain et mouvant.
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6.3.1. Anéliorcr Ia maîtrîse tæfuique

Si, individuellement et par rapport à ses objectifs propres, chaque acteur trouve inéét à
mieux maÎtriser les décisions techniques sots son ontrôle, cette évolution aura un impact direct
sur la gestion ællective, en améliorant les garanties que les part€naires pourront néciproquement
s'offrir. Dans cet esprit, la formation des hommcs, initiale oomme continue à travers le conseil,
tient bien évidemment une place centrale. En soi triviale, cetæ proposition est loin d'être appliquée
dans le dela, comme dans beauæup d'autrres égions tmpicales. Analphabétisme, absence ou
faiblesse de I'enseignement professionnel agricole, crise des dispositifs publics de ænseil,
obsolesoence ou inadaFrtatiorn de leurs démarches, sont autant de facteus maintes fois décriés, mais
dont la réalité perdure.

Læs effets de oes dysfonctionnemenb sont d'autant plus visibles que le sysême de
production proposé est technologiquement sophistiqué, économiquement @ûteux et socialement
complexe, loutes propriétés que vérifie la gestion ællective des périmètres irrigués dans le delta.
Sans détailler ici les programmes envisageables de formation technique et financière des acteurs de
la filière, sotlignons I'importanæ de les fonder sur leur savoir-faire, leurs connaissances et leurs
rcpésenations propres, pour les amener à prcgrcsser.

Deux exemples permetent d'illustrer oe propos. Iæs agriorlæurs ont clairement des liacunes
agronomiques, et mobilis€nt des repésenations fausses dans leur raisonnement. Nous I'avons
montré sur la question de la vidange des parælles ; nous I'avons également observé drns t6s
explications qu'ils donnent de I'allongement du cycle des variétés en saison sèclre chaude, considéé
par certains omme.la conséquence des apports tardifs d'engmis azoé (annexe 11.1). Des éponses
normatives, du type 'longueur de cycle', ont le mériæ d'être simples mais inadaptêes à la diversité
des conditions de milieu. Elles n'aident pas vraiment la éflexion des paysans, bien que ceux-ci les
sollicil€ût, dans un souci de simplification de leur raisonnement. Nous faisons I'hypothèse qu'une
meilleure comprélrension des mécanismes en caûse leur sera plus Fofitable, mais elle demandera
des connaissaaæs de base, dont I'aoquisition passe par une formation initiale solide.

Læ deuxième exemple touclre aux problèmes de maintenanoe des matériels et des r€seaux
dont nous avons montné I'influence sur les performanoes des chantiers et qui

rcPlÉsettent un problème majeur dans æs situations (Verdier et Millo, 1992). Chaque equipement
possède des normes d'entretien, fournies par leurs concepteurs mais pas nécessairement connues
ou appliquês par leurs gestionaires. Ceux-ci raisonnent en delrors des opimums prescrits, en
fæction de ler.us propres éférences et repésentations de la mainænanæ et de ses effets sur le.
fonctionnement des equipements, et de mtrainæs telles que la trésorcrie. Améliorcr la maltrise
tecùnique des matériels et des réseaux pæse donc par I'aide à l'É:laboration de sFatégics de
mainfenance, à mêrne d'intégrer ces différents élémerts pour en simuler les effets sur le moyen
tenne.

6.3.2. Fawrîser I'aunnomie b actews

Parmi les solutions adopées par les structures oollectives pour gérer I'incertitude,
I'autonomisation des acteurs un moyen de éduire leurs intêractions, donc les problèmes
de coordination. Cetæ solution est fortement dépendante, cornme noult l'avons vu, des élémenrs
structurana des villages et Érimètres, et des choix techniques effectués lors de la concepion de
I'aménagement, en matièrc hydraulique oomme de mise en valeur. Quelles sont les perspectives sur
ce plan ?
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, L'aménagement hydroagriæle et la gestion de I'eau ne peuvent êtne dissociées de la gestion
des systèmes de culture, quand bien même une abondante littérature, æmme des pàtiques
scientifiques et professionnelles, tendent à I'en détacher (Molle et Ruf, 1994). En ænsOauence, ta

P^JEph_on d'un aménagement doit ifféger les différentes fonctions qui y seront associées :
hydrauliques bien siiLr, mais également æchniques (sysêmes de culture, type de mécanisation),
organisationnelles et financières.

L'aménagement de Thiagar se pose ainsi en oontræxemple d'une approche soucieuse de
I'adequation entre les hommes et leur outil de production. Læ fàncier morcelé est mal adapté à
I'tttilisatim de la motorisation lourde ; ælle-ci accroît la nécessité de coordination €ntre les
agrictlteurs ; ces derniers Éagisseût par des solutions compnomettant la éussite de la double
culture du fait d€s rctards de calendriers qu'elles induisent. L'aménagernent de Diawar montre que
4es solutions techniques exist€nt, encore faut-it qu'elles ne soient pas le fnrit d'un heureux hasard.
Or I'utilisation des moissonneuses-batûeuses n'était pas programmée lors de sa éalisation ent973,
pas plus que ne l'était le passage à la double culûrer.

De æ ænstat se dégage la néæssité d'âaborer une mé{hodologie de concçtion des
amênagements, à même d'intégrer, dans une éflexion prosp€ctive, les diffèrenæs fonctiôns citées.
La tâclrc est d'autant moins aisée que oes investissemans coûteux sont destinés au long ærme, et
doiv€trt pésenter de solplesse pour s'adapær aux progrès technologiques ainsi qu,à
des ctrangemens de systèmes de production. Nous nous trouvons là au ooeur du pôHème, genèral
pour.toute entr€prise, de I'articulation entne gestion straégique et gestion courante (Hemidy et a/. ,
1993).

Au plaa des techniques cultrrales, des possibilites s'offrent aux agriorlteurs, que æ soit
pour la écolæ ou la péparation du sol. Mais globalement, le recours à la motorisæion implique
une gestion collective, même s'il s'agit de petits malêriels tels que des batægsef ou âes
motoculteurs3, car la surfaoe des exploitations ne permet pas de rentabiliser de æls equipements.
Iæs groupes d'agriculteurs peuvent alors être de aille plus réduite, et socialement plus troàogenes,
mais ils nécessitent malgré tout la mise en place de processus de æordination. 

-Læ 
passage à la

traction animale pour la préparation du sol pose de nombreux problèmes, notammàt l'tbsenoe
d'expérienæ des agriculteurs, et leur aversion marquée pour cette technique considérée oomme un
"retour en arrière" par rapport au tracEur.

cete derûière r€mârtlue permet de souligner rme autre évidenoe, à savoir que des
scienrifiques, des développeurs ou des paysans, ce sont æs derniers qui fiaalement décident
(Sebillotte, 1987b). Les ooditions économiques, et notammeût le prix des prestations mécanisées,
peuvent les amener à revoir leurs choix. Mais rien n'indique, jusqu'à pr€sent, que la dévaluation
du fraac cfa signifie la disparition de la motorisation dans le delta, même si l'évoiution simulée des

' rappelons que la réhabilitation reg€nd fcncicrme lrere de I'aménâgenre , et tre modife dorc pas les carsctérisdquea
fodamcntâles du tÉseau dê canâux et de pisûes.

'? 
à I'OfEce du NiScr au Mali, les petites batteus€s votex sppafiiennent aux associations viuageoises et de plus en plus à (hs

€ûE€prcneurs pdvés 0arnin, f994 ; D:crot, coûnm. pers.).

3 t e nrccès du motoculteur €n Asic est-it tra$posable aux Érimètes irri$és srhai€ns ? L'cxpÉrience menéc à Ndombo-
Thiago dans les annees quatrr-vingt n'avait pûs été cmcluante, tsnt au plan technique (impossibiiitê d" t 

"""itt". 
* 

""", 
n*

fiabiliré du mârériel choisi) qu'économique (Court€ssole et Jamin, lggr) . L.intérêt-de cetæ technologie mériærait cependant
d'être r$€xaminé dans le nouveau contexte éadonique créé par la dévaluation du franc cfr.
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comptes d'exploitation des entrepraneurs ne leur est pas favorable sans modification de leurs

moaaUtfs de gestion, ou I' importation de matériels d'occasion (Le Gal' 1995c)-

En matière variéale, il cuvient tout d'abord de ombattre I'illusion, encore tenace clrez les

paysans comme leurs conseillers, que la recherclre de nouveaux cultvars permettra de résoudre une

6onne fois le problème de la double culture. Sans reprendre le détail de notre démonstration, oetæ

ænfirsion entre calendrier cultural et calendrier de travail est démentie par quelques fais simples,

montrant qu'il es possible de éussir une double cultue en Jaya et d'éclrouer avec Aiwu, dont le

cycle es i'un des- plus courts disponibles à ce jour. L'amélioration variétale peut néanmoins

apporær des éléments de souplesse à I'organisation du travail, en ProPosant des variétés

spé"ifique.eot congles pour la double culûre, qui pésenteraient la batærie de caractéristiques

suivantes, permettant de les cultiver en sucæssion et d'éviter ahsi les mélanges :

. longueur de cycle inférieur à 100 joun en saison des pluies

. stabilité du cycle entre les deux campagRes agricoles

. possibilité de sernis precoce en saison sèche chaude

. rendement potentiel de I'ordre de 10 tlha

. grain long

Cette nécessité de éintégrcr te choix variétal dans I'ensemble de I'organisation du travail

vaut pour I'ensemble des propositions de changement tecbnique. Leur intérêt doit être évalté non

de fafon nomrative, mais par rapport aux o$ectift et modalités d'organisation actuels et s@fiques
des producæurs concernés.

6.3.3. Anéliorer la fonabn de æntôlc ile gætion

La faiblesse majeure de la stratégie d'adaptation deployée par les organisations Paysames
éside dans les délais entre I'o<isænce d'un dysfonctionnement (des perforurances médiocres du

chantier de rÉcolæ par exemple), sa peroeption par les décideurs ('Nous sommes en retard'), la
mise en oeuvre d'une prooeAurc Ae æôt rtion ("Allons clrerctrer d'autres machines hors du village')
et sa résolution proprement dite (les machines supplémentaires arrivent sur les parælles). Pour

diminuer æs aef"is, it parait judicieux, à I'instar des entreprises, de mettne en place un dispositif

de oontnôle de gesion à même d'amêliorer les trois fonctions de base que soni I'irfonnation sur

la narclre de l'àtreprise, la compr€hension de ce qui s'y passe, et I'orientation des acdons vers

une meilleure €fncacié par raPport aux o[iectift à atæiadre ([.orino, 199f).

Iæ contnôle de gestion se conçoit alors comme un ensemble d'outils et de proédures

d'analyse et d'évaluation du fonc*ionnement de I'entreprise, visant à la fois à porter r.rn diagnoatic

de sitratioa et à définir les proédures de pilotage adequates. Dans sa formulation genérale, le

oonæpt de modèle d'action intqgre clair€mert cette fonction de mise en rclation entre des objectifs,

une stratégie et l'action (Girard et aJ. , 1994).

Dans æt esprit, il es possible de stnrcutrer ce que pourrait être un contrôle de la gestion

de la double culturc. Parant d-'un triple objectif de surface, de calendrier de semis et de variété en

saison des pluies, il convient de définir :

(il da objeAifs intemêdinires de calendrier, æls que : avoir fini la rÉcolte à telle date ;

avoir déclenché i" pt p"ration du sol à ælle daæ, ou à partir de ælle surface récoll€e ; avoir mis

en fonc-tion la station de pompage avant telle daæ ;
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(ùl les irrdicateun d'évaluation ænespondanæ (ici des surfaæs Éalisee à une oertaine
cnrct i

bin) b activités élénentairæ ænduisant à la réalisation de ces objectifs : contacter les
entrepreneursl, oontrrôler la maturité, gérer la station de pompage, négocier avec le crédit, percevoir
les redevances en eau, etc. ;

(ivl lcs ptocæsus, oombinaison d'activites débouchant sur rm produit précis : essentiellement
ici les- cbanfiers (réælter, préparcr le sol, mettre en eau et semer), avec, p"L 

"*t "oia"s 
surfaoes

à réaliser dans un æmps déterminé ;

Chaque activité élémenaire est carac'tériséê par son oontenu, s€s intrants et exrran6, ses
wtditions de déclenclrement et ses performances (coût, quatité, délai). Iæ oontrôle de gestion se
focalise sur les activitê critiques pour Ia éalisation des oÈ3e"tifs. Il pécise les inducteurs de leurs
perforrrances, qui orienæront la définition des indicaæurs de pitotage du système. par exemple
I'activité ,echerclre de nnissomeusæ-baneusæ stqptênotaiiai, acti"iæ criique s'il en est, sera
oonfiêe à un responsable du village, qui disposera pour ce faire d'un budget Ae iransport confié par
I'ensemble des GIE. L'activité sera déclenctrée à un oerain moment Je h campagne (après ies
vi{1ges des premières parcelles, une semaine apês le debut des récolrei, 

-"æ.),' 
"t .operformanoes comprendront le æût de la r€cherclre, le nombrc et les délais d'arÎivê des machines.

Ces délais seront dép€ndants de l'$éfry!9n entrc la disponibilité des entrepr€reurs et I'anticipation
des mtacts Par rapport aux besoins2. L'intervalle entre la date de déclenclrement de la rectrerctre
et la date d'arrivée désirée des machines, et le nombre d'entrepreneurs contactés représeûteront
deux indicateurs de pilotâge de l'activité.

- Sans pousser plus loin cetûe analyse, I'utilisation adapÉe d'une telle approclrc permettrait
de stnrcturer un raisonnement autour de la gestiôn des amenagemàæ. k phase de
ænception du système de oontrrôle pourrait être confiée à des conseillrcrs spCcafisCs, travaillant en
inæraction avec les intéressés. Sa mise en oeuvrc effective au sein aes organisations paysaûrcs est
par æntre plus déIicaæ, car elle renvoie aux relations entr€ actêus que le contlde àe gestion ne
résoud pas en soi, même s'il permet d'en identifier les dysfonctionnàeirts.

6.3.4. Fawriser I'apprentù$age organisatîotttcl

En effet, si une meilleure maîtrise et des choix techniques adequab peuved faciliter les
raPPotts entre les agriculteurs, si la mise en place d'un dispositif de contrôle de gestion peut
éclairer les responsables dans leurs décisions, ils ne portent pas en eux les "bonnes Àaoieres' de
vivre et de travailler ensemble, nécessaires au fqrctionnement d'uae organisation. Il n'exise pas,
en la matière, de solution parfaite, de strucnre idéale résolvant les problàmes renoontrés. C'est aux
acteurs eux-mêmes à concevoir les modalites de gestion leur paraissant les plus adéquates pour
1tq4* burs objectift de tous ordres, technique, économique, social ou 

-cnrtrner 
ic-ao 

"tFriedberg, 1977).

Ia tâche n'est pas minoe dans des stnrctures collectives où s'affiontÊnt des logiqles
contradictoires, rendant difficile l'émergence d'un projet commun, et donc a yonai rc

' qui sutront euxflêrnes teurs lxoPres activités : €n&€t€nir le matériel, recherctrcr les clients, payer le personnel, eæ.

2 conrme le souligne Lorino bp.ct.), læ retards Épeæs des foumisseun sont plus souvent dues à la mediocrié de la
ptanificâtion de I'entreprise qu'à lcurs dysfonctionnsrents internes.
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positionnement de chacun par. rapport à oe projet (Haæhuel et Sardas , lggà) . L,exemple donné par
les cas 

. 
étudiés souligne biïr cette @mplexié. Si des règles de gestion se' construisent

progressivement, si les choix d'organisation sont revus en foncti-on de buÀ ésultats, ce processus
d'apprentissage est loin d'être linéaire et homogàre. En témoigre I'abandon de la âouble culture
en 1995 sur les trois villages suivis, après une recorc ae saisotisèhe chaude largement perûlrbée
par les pluies q 1994 et un bouleversement du ænæxê éænomique (dévaluatioir du franc cfa et
Iibéralisation de la transformation). En supposant I'exisænce, inàispensable à nos yeux, d'une
demande des acæurs, il s'agit pour I'intervenaat extérieur, d'étâblir un diagnostic nourrissant des
propositions de changement touchant les processus de gesion à propremeniparler : prooédures de
coordination, de gestion des oonflits, de circulation erde transparence de l;infonnation.

.. Où puiser ces propositions ? Sans approfondir ur1 d66eine sortânt de notne comlÉtence,
soulignons que rares sont les éférences abordant sous I'angle du m:magement, le fonctionnernent
des organisations paysarnes, voire mêrne des entreprises africaines 

-dont il y aurait pourtant
beauooup à tirer, w leur (mince) avance dans la voie du désengagffreût étatique. a partir ae
plusieus éûrdes de cas, Henry (1997 ; 19921 propose un modàe de gestim basè sur la mise en
plaæ de prooédwes églant, dans ses moindres détails, la vie de I'eirtrelrise. r aissant peu ds pliace
à I'initiative individuelle, cetæ organisation pemtet de réduire les conflits en dictant a cu"- sot
comPortemerÛ. Proche d'un ensernble de oontrats pluri-ac.teurs, elle faciliæ la déæntratisaion, car
la diminution des ænflits limiæ le reæurs aur supérieurs son fonctionnement
suppose la présence d'un audiæur interne, dont I'impartialité est elie-même garantie par un
ensemble de proaédures.

cette solution est opposée à I'autonomisation des ac.teurs proposée phs haut, mais
oomplémenaire du contrôle de gestion dont elle constitue la faoed op"ratoi*. Elle peut se
rapgher à un vaste processus de simplification de la gestion oollective, strucurê agtour d,rme
codification, poussée à I'extrême, du rôle des acteurs eide leurs interactions. Des zones d'ombre
importantes subsisænt néanmoins dans la présentation qui en est faiæ, tant dons la démarùe &
constnrction de æs manuels de prooédures, dens tsur.évaluation par rapport aux objectift de
I'entneprise et aux changements de son environnement, que dans leurlpamique d'évolution. Bien
que trai'.és au cas par cas, c€s problèmes suscitent une double intirrogation, plus genérale :
comment les strucfir€s collectives apprennent-elles ? Comment les aide? .tan" ieurs processgs
d'apprentissage ?

Ia première quesion nous renvoie à la compéhension des relations enûre les individus et
leur organisation, vues sous I'angle dpamique de I'appropriation de nouveaux savoirs tiés d'1ne
évaluation des écarts entre anticipations et Éalisatioas (Midter, 1990). Citanr Argnis et Schôn

!1?9): d aureur souligne que I'apprentissage ællectif n'inærvient que si tË déoouveræs
individuelles s'inscrivent dans la mémoire de I'organisation. c,:eci pose un double problème:
oomment oelle'ci peut-elle concilier des poins de we individuels diffêrents sur rm même
évâæment, et que peut-elle tirer de cetæ ænfrrontation ? Comment faire évoluer des rÈgtes
ællectives auxquelles des individus s'opposent ? Notrc étude donne quelques exemples alaût dans
I'un ou I'autre sens. I-e clroix de la Jaya en saison sèche chaude 1993 à Thiagar, --rtte oom-*t
une innovæion individuelle jugée safisfaisante par la collectivité, peut être éændue à son ensemble
dès I'année suivante. A contrario, dans le mêrne viltage, I'expérience inrlividuelle de quelques
pr€sidents de GIE ooncernant les relations avec les entrepneneurs, n'a pas modi6é ta è4rc au
monopole aocordé par la collectivité.
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figure 88 : Representation schérnatique de la démarche d'aide à la décision proposee

A. Formulation du modèle
d'action initial de l'agriculteur

B. Evolution du modèle d'action
(processus d'apprentissage)

Agriculteur

A. validation de la representation
informatique

B. Discussion des résultats .

évaluation du risque et de
I'intérêt des propositions

Conseiller

A. simulation sur une annee
récente et connue

B. Simulations sur plusieurs
scénarios climatiques

A. : construction et validation du modèle initial

B. : évaluation de propositions de changement au modèle initial

A+B
Traduction informatique

du modèle d'action
(orELo)
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[-es ,'contrats,' entre les paysans d'un mêrne GIE paraissent donc bien fonctionner lorsqu'il s'agit

(i) d'opter pour la réalisation de la double culture, avec néanmoins le risque que les paysans

s'accoident pour ne pi6 en faire, et (ii) de mettre en eau I'ensemble des parcelles d'un village

dans la norme de corrception de I'aménagement. La diversité des performances de la mise eneau

montre cependant que d'autres facteurs entrent en jeu, liés pour les uns à I'organisation du

travail (enchaine*errt des operations), pour les autres, non étudiés ici, aux caractéristiques

individuelles des parcetles, et à la gestion collective de I'eau.

5.2. Simptifier les processus de gestion

Faæ à des problèmes æmplexes, il a été monté que les décideurs mettent en place des

p** de simptification du àsonnement. Ils cherclrent à déæuper le problème initial en

problèmes plus siÂphs, pour lesquels ils connaisse-nt une proédure de $lution (Simon' 1960)'

ou basent leurs raisonnem*tr i* quelques indicaæurs et êgles facilement appré1rc'ndables

(Riveline, 1983). Ces comportements ont'déjà éé observés en agrianlture, que ce soit pour la

j"si* a;-" sole de blé à g;ranaes coftt rei (Aubry, 195), ou Pour la gestion stratégique de

Fexptoiaton Glemidy et al-,1993 ; Soler, 1990). Ces auteurs montnent que I'agriodæur' en tant

qu"-de.id"* unique chargé du Églage d'un outil comme du clroix d'un investissement, ne peut

Ëptro. chaque décision pri"" ar Ë fonctionnement global de l'exPloitation. Devant néanmoins

en @ Êryer la cohérenæ d'ensernble, il clrerclre à gércr, de manière à la fois déoonnectee et

reliê, les différents "champs de décision" identifiÀ. Concêtement, ce paradoxe I'amene à

découper son entneprise en 'tnodules protégés", r€duisant ainsi la somme d'inæractions à trait€r

lorsqu'une décision doit être Prise.

Bien que prenaît des formes différenæs, ces processus de simplificatioa représent€nt

également un moyen développé par les structurrgs collectives des aménagements étudiés' pour g&er

t'îrganisation du'travail en iintant de rêduire la n&essité dc coordination entre lcs acteurs' Ces

prËr"* relèvent de quatre modaliés : la simplification des choix tec6niques, la mise en oeuvre

L rCgl* collectives aê gestion, la décentralisation des décisions et l'autonomisation des acteurs

individuels.

5.2.1. Dæ choix teclniqtæ homagènæ

comme nous I'avons précié au charitre 1, tes agriculæurs ne disposent que d'un faible

éveatail d,alternatives tecfmi{qes. Elles ne conoernent que la préparation- dl ryJ-.1 
la ré@lte,

p"kG le repiquage n'e*5ariais pratique aans !!9tta. Que cc soit par choix d€libéré' ou par

un ôntrôlc sociat, ces alternatives sont peu uûlisées'

5.2.1.1. Ia PréParaion da sol

tæ non travail du sol repésenæ la seule alærnative envisagée par les .gi-lP* au passage

unique de pulvériseur, * ott a" reard dans le calendrier d'implanation de la.campagne, et

à'itip"..ibifite de faire rentner les tracteurs dans les p."ot"llï. dt. ftt, d" 
-1"- 

pl*iosité' læs

*p"mao æncernées sont toujours faibles : aucllne_en saison sèche chaude, entre 0 et 5'7 % M
*irm"io semées en saison des ptuies (figure 64). La égression de cette solufon est percepibfe

à iy"-"r, où elle occupait 39 Vo'dæ surfaâs en saison des pluies 1989, pour des dates de récolte

pou'a"tp*prcæces.tæspaysansonteneffetconstatéquecettetechnique,intéressanæerrterme
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d'éænomie de êmps et d'argent, posait de nombreux problèmes agronomrgues dèt- Pf qu'elle ne

s'accompagne p.t à'* mn ânt ôte du nivellement qt de l'enlrerbement (annexe 10-5.1).

Aux éventuels problèmes de levée mentionnés, qui restent à confirmer par des observations

spécifiques, s'ajouteni ceux occasionnés par les rcpousses des pieds non déchaumés et par la

git i"ition dergrains tomb,és avant et pendant la fecolte. Les parcelles ryn travaillé.Ês pr€sentent

Ee æ fait une hét;rogénéité de stades, voire de variétés, qui compliquent leur conduite ultérieure'

Ces phénomènes exftiquent que, pour tous les paylurs- inærrogés, cettê altÊrnative ne repÉsenæ

qu'ô pis-aller,."".aioi dêclarant même péférer leurs parcelles pour la campagne en

ào1g itt tOt que de semer sans travail du sol. l,a faiblesse des pluies enregls_trées durant fetude'

en tinritant t" t"-utt possible au non-travail du sol, ne pemlet pas de vérifier ces positions' qui

relèvent plus d'un choix individuel que d'une pression socide'

figure 64 : Taux de non travail du sol en saison des pluies sur la sole de double culture

91 92 93

Thiagar

91 92 93 92

Ndiethene Diawar

L'absence d'objectif de qualié assigné au travail du sol es également un facteur de

,i-punotioo de I'organisation- du clraatier. ceræs, quelques paysans expriment leur

o,âoærrt"-*t quant à h prestation fournie (annexe 10.5.3). Ils mentionnent notamment la

profonaeur Oe travaU trop faitle du putvériseur, qu'ils rapproclrent de I'rsure des disques' mais qui

fru.r?it egA".*t etre <iue aux re4^ages de I'appareil,.raËment modifiés par les chauffeurst. Avoir

ào oq*i13 de qualité sup'pose-raii, pogr ies agriculteurs, de les imposer sous une forme

contractuelle aux entrepreneurs, 
"1 

de ies cortrôler à la parcellc. Or lien peY- d:entre eux sonf

preu*tr lors de I'oréqition de I'operation au champ. I:.simplification du traYail.du sol peut donc

iioæ.prCt* çgmme utre simflifiàtion du contrôLe individuel et de I'organisation collective du

clnntier.

Dals cette prooédure de choix, les agriculteurs du dela bénêfrcient manifestement de

conditions de germiration-lwée (æmperatures et types de sol) ne nécessitant pas un lit de semence

affiné. De mêâe I'absenoe de fumure de fond limite les problèrnes de calage des opérations entre

elles. Une sitration analogue à la CamargUe, où plusieurs passages d'outils sont nécessaires pour

r la pmfoldeur de travail des pulvériseurs peut être augnentéê en ouvratrt rangle d'att que d€s disqu€s, en alourdissânt le

bâti; en éduisant la vilesse-d'avancement du tracleur (Cédra' 193)'

o/o surface totale semée

t42



DéDarer le lit de semeroe, compliquerait considérablement la tâche des stnrctur€s collectives' en

'rnriopU* ies possibilités de choix a d'enchaînement des chantiers'

5.2.1.2. I-a récohe

L'évenailtechniqueàladispositiondesagriculteursespluslargeàlaréælte,depuisla
coupe et le battage ,o*uuf, iù",i i ,rtifir"tion ie la moissonneuse-batæuse, en passant par la

coupe manuelle et le battage âdoiq*. læs parry. gnt des opiniors oottrastées s|r chaclne de

ces alternatives, b6sé€s ,* G ç1iicro rcrôva"t d'abord de I'organisaf,ion.du- tralail (amexe

10.4.1). Au plan individuel, f".Cofæ mécanique pésenæ I'avantage majeur de fornir un travail

Ëdee,t;iirer, "o*" 
r" *urigtt" '-p'ys*"."ù 

o''tn'sarêrolte enuaiour"'I,æ deux autres

modalites sont au cofirare 
"o*iietges 

àâme rcnæs, pâribles et onsommatrices en travail' Elles

entrafusrt Utr étalement ao il*t* e r"-p"t*uu, fonction des capacités de I'exPloiation en main-

aù"* p"rr fa aoupe, 
"t 

A*-p".simitfi de trouver de la maindoeuvre extérieure pour le battage

manuel.

Iæscritèresagronomiquesetécorromiquessory:ecodaircmentetdiversementmentioûnés.
L€s aotts d€s pr€stations iJ-*pi:"**ta pas un é1ément fondamental de choix, car ils sont

rclativement proclrcs et -r5.t^'erry.a$ Ln.gye.res Pt{t.t* fgt :E1l-.1^î.::ot"t*t 
*

maind'oeuvre rémunérée tJÀo" a-g.ll ' Iâ qualiié du trivail fourni susciæ une diversité de poifis

de we, illustrant sans doute à la fois la variabiiité des ænditions d'inærvention en terrre de églage

des machines et d'êtat des p;ù;, 
"t 

ro aim"urtr" qu'ont l€s agrictrlteurs à définir cette notion'

en l,absenoe de paiement du paddy à la qualité et doûc de aennition de normes d'humidité et de

rendement usinage.

figure65:EvolutiqrdutauxdesurfacerécollÉemaauellemerrtparsiteetcanpagne

t2

10

sc91 spgl sc92 sp92 sc91 spgl sc92

Ndiethene

sp92

Diawar
Thiagar

Acespositionsplutôtfavorablesàlaréooltemécarrique,s'ajoutetgfaitlt.elesstructr[€s
collectives n,impoÉ€ût pr, "rpîJ**t ul choix aux indiviûus. Un contrôle social avait pourant

éûê tené lors des premières iilâî;ùu""too des moissonneuses-batæuses. Ainsi, à Diawar eo

1989, les agpiculæurs ae r" s"rtioi niU"ge"ise 1 avaient po'r obligtion d''tiliser le matériel de leur

groupement, sous peine a" p"y", *" il""A" a" f .OOO f' 0, d.f a Dia, 1991). L'o$ectif était

d,assurer une quantité de tra;iii -i"t-; e r" .r.r*t". A ftiagar et Ndiethene en 1991' chaque

7o surface totale semée

Elrécolte ",
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paysan- d:flt le président de son GIE de son choix avant le démarrage des récolt€s, afin
que oelui-ci puisse évaluer la superficie à réælter mécaniquement, puis s'y tànir.

. Elant dans I'impossibilité de garantir une date de récolte à leurs adhérents, tes reçonsables
dgs 

-€;rouPements 
ont rapidement abandonné ces tentatives de conlrôle, pour leur laisser Ie libre

choix entre récolæ manuelle ou mécanique. Cetæ dernièrc a éé largement utilisée sur I'ensemble
des villages (figure 65). Elle oouvre entre ag vo et 98 % des surfàæs semées selon les sites et
campagnes' oe taux Ûendânt à augmenter en 7992. L'utilisation de batteuses est par çgnfie de plus
en plus en rarre- Le recours à la r€colte manuelle procède de démarches irulivftluelles, liês à des
situatior particulières en matière de disponibilitês nrranclètes, de force de travail, ou de conditions
d'intervention-,Certains aEriculteurs récotænt à la main leurs parcelles salées, car ils estiment leur
ressuyage trop lent Pour att€rdrè ta moissonneuse-batteuse, et prenare le risque de la voir s'enliser.

Cetæ homogénéité des ctroix résulte, certes, des opinions individuelies plutôt favorables à
la écolæ mécanique, malgé ses inconvénients de dêpeùance vis-à-vis de la oollectivité et des

Mais elle exprime egalement I'influence d'un contnôle oollectif impliciæ, à travers
l'évaluation que chacun se fait de la daæ d'inærvention probable de la macfrine pai'rapport à l'éat
de. sa parcelle. paysans, tentê par la écolre manuelle qui leur pemrettiait jJLm,Ofer fe
calâge de la maturité et de la æupe, y renoncent fhalement, cù its oùgn*t de se trouver dans
yne positiott singulière par rapport à leurs voisins écoltant mécaniquedent, ce qui augm€ûterait
1T -"rsl* de déprÉdation par les troupeaux ou les oiseaux. cetæ position est bi; résumê par la
déclaration d'un paysaa de Ndiethene :

"Je pounais eîeaivement récolter à la nain mes 0,6 ltcctare. rrais dans te GIE, tow le
n onde wat la rrachine. si je conmence à ta rain et que Ia machirc anive et ne laisse de
côté, je me retrcuvemi tout seul avec mon paddy, a da dégâB sont aton possiblæ avec
læ Peuls. "

Qu'elle soit I'effet de choix délibeÉs ou d'un contrôle social implicite, I'homogénéité des
techniques de récolte sur un site donné est, pour les structures collectives, un-facteur de
simplification de I'organisation du chantier. Dans le cas contraire, elles devraient peu ou prou
tenir compte des capacités de main-d'oeuvre internes à chaque exploitation, et s'attendre à des
difficultes de synchronisation entre chantiers. En 1988 à Diawar, of la écotte manuelle était
pÉpondérante, les tracteurs préparaient le sol autour des meules de la campagne précédente, non
encore battues.

5.2.2. D6 reglæ æIlæ'titæ ilc gætion

Pour simplifier la double coordination entrc, d'une part, les paysans individuels et leur
erwlro.nl:rnent économique, d'autre part, les différcntes oomposantes àe I'organisation du travail,
essentiellement le déclenchement des ctrantiers et leurs enchafuèments, et b éfrrtitioa des matériets
entre groupements, les GIE et ensembles de GIE élaborent et cherchent à appliquer des règles
ællectives de gesion. Ces règles sont explicites, à savoir qu'elles nous ont ete'enànæes lors des
Éunions de péparztion des campagnes agricoles. Nous disposons donc d'indicaæurs de contrôle
de leur mise en oeuvre effective. EIIes sont enfin spécifiquès à chaque site étudié.
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5.2.2.1. Déclenchement et enclaînernent des cluntien

L'existence de êgles collectives de gestion visant à simplifier la gestion du déclenchement
et de I'enchaînement des chantiers, est apparue à trois reprises : le déclenchement de la écolte sur
I'aménagement de Thiagar, et les enchaînements entre brûlis, pÉparation du sol et mise en eau en
période estivale.

- Déclenchement du clantier de récolte sur I'amétagement de Thiagar

[æ déclenchement du chantier de récolæ fait I'objet d'une êgle collective uniquement sur
I'aménagement de Thiagar, du fait de I'imbrication étrroite du parcellaire, et du ratio entre nombrc
de grorrpements et nombre de machines disponibles au début du chantier. La déirsion est prise par
l'Union des GIE, de fapn à oordonner trois points de vue :

(i) celui des individus, qui aimeraient voir leurs parcelles Écoltées au plus vite, et, s'ils sont
parmi les derniers r€coltés, éviter de subir les dégâa des oiseaux et des troupeaux, que leurs
propriétaires font entrcr sur I'aménagement pour cotrsommer les pailles ;

(ii) ælui des GIE, qui veulent éviter un étalement trop long des écolæs sur leur
groupement, afin de récuperer rapidement les quantités de paddy dues par chaque paysan au titre
du remboursement des prêts de campagne ;

(iii) celui des entrepreneurs, qui veulent disposer d'une surface suffisanæ de parcelles
nécoltables" pour ne pas perdre de æmps en enlisemenb et déplaæments.

Pour I'Union, ces trois points de vue peuvent se ésumer en deux imperatifs : d'une part,
resserrer les réælrcs afin de satisfaire GIE et individus, et ce à I'echelle de l'aménagement puisque

les oiseaux et les tnoupeaur( ne connaissent pas les frontières entre villages et GIE, d'autre part,
garantir aux entrepreneun une superficie mûre et portante zuffisanæ dès le début du chantier. Mais
elle se trouve placer devant la double incertitude portant sur la disponibilité des matériels, liee aux
relatons entre entrepneneurs et villages, et sur l'état des parcelles, dont nous avons souligné la
difficulé d'appéhension sur plusieurs centaines d'hectares. Elle peut cependant considérer comme
général, la ardivité des vidanges par rapport aux maturités.

Pour simplifier la ésolution de æ problème complexe, l'Union impose, à t'ensemble de
I'aménagement, la daæ de déclenchement de la écolÎe. Celle-ci est déterminee par un indicaæur
visuel et quantitatif simple, à savoir le moment où 80 Vo des parcelles sont à maturitê. Cette
règle est suivie quelle que soit la campagne agricole, et son application se trouve globalement
confirmee par les Ésultats pésentés à la figurc 66 et à la figurc 67, obtenus en évaluant les

maturités des parcelles à I'aide du logiciel RIDEV et des temÉraûrres de Richard-Toll de 1991 à
1993 (annexe 5.4). Ce choix privilégie globalement les entrepreneurs et les structures collectives :
il permet à I'Union de s'affranchir de I'hétérogénéité de portance des parcelles individuelles, en

se donnant une marge collective de sécurité par rapport aux conflits potentiels avec les

entnepreneurs, que susciæraient de mauvaises conditions d'intervention,

Cette règle est globalement suivie dès lors que la majorité des surfaces sont semées en Aiwu
(1991 et 1992r. E^ 1993, les parcelles de Thiagar, semées en Jaya, pésenænt un décalage

important de maturité avec celles de Ndiethene, en Aïwu. Pour éviter des conflits entre villages et

acélérer le chantier de écolte, l'Union pÉfèrc caler son déclenchement sur la variété la plus

pécoce.
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figure 66 : Calendrier des maturités et des dates de déclenchement des récoltes

a. Saison sèche chaude
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figure 67 : Taux de superficie à maturité au déclenchement des récoltes par site et campagne

100

80

lo0

60

40

20

60

20

rc91 sc92 sc93 sp91 sp92

Thiagar

scgl sc92 sc93 sp9l sp92

Ndiethene Diawar

EAiunr EIRI529 EJ

<>sc (Aiwu)

lrc (Jaya)

I sc (Aiwu+IRl529)
o sp @iaunar)

{r sp(thiagar et Ndiethene)

Eldate de declenchement prorue

lMdate de declenchement realisee

En contournant le problème de calage entre maturité, portanoe et réoolæ de chaque parcelle,
cetæ êgle entraîne d'emblee, pour le paysan individuel, et indépendamment du déroulement
ulérieur du chantier, un décalage important entre maturité et daæ effective de récolte (annexe

9.4.1r. Le phénomène est plus marqué en saison des pluies, où I'inærvalle maturité - éælte varie
entre Æ et 50 jours selon les variétés et les siæs. L'éalement des semis entre les soles de simple
et double qdture, et I'allongement du cycle des derniers semis éalisés, entraînent en effet un
étalement plus important des mafirités qu'en saison sèche chaude (figure 68).

figure 68 : Relations entre l'étalement des semis et des maturités selon la campagne agricole
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Souligrons que I'Union des GIE ne joue par contre aucun rôle dans le déclenchement de la
pÉparation du sol, dont les caractéristiques et les exigences ne nécessitent pas de coordination
specifique entre villages. C'est également un facteur de simplification de I'organisation du travail,
car un tel prooessus serait délicat à mettre en oeuvre, compte tenu du déroulement différencié des

récoltes dans chaque village.
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figure 69 : Exemples d'enchaînernents entre chantiers, et répanition des tracteurs entre les GIE

a. Ndiethene - période estivale 1993

b. Thiagar - période estivale 1993

c. Diawar - période estivale 1992
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- Enchaînement entre técolte, bn2lis, preparation du sol et ntise en eau en përiode estivale

Dans les trois sites, les paysans declarent vouloir r€duire les intervalles entre opérations
durant la periode estivale. L'échelle spatiale de synchronisation varie selon I'acoessibilité des
parcelles, voire la disponibilité esperé.e des matériels. A Diawar, où les parcelles bénéficient d'une
large autonomie et les matériels sont cûtrôlés peu ou prou par les responsables de I'aménagement,
I'objectif exprimé est ainsi de faire suivre les chantiers parcelle par parcelle. Dans les faits,
I'incertitude et le différentiel sur les performances des chantiers mécanisés amènent les paysans à
simplifier leur enchaînement, en différant le declenchement de la préparation du sol par rapport au
déroulement des r€coltes et des brûlist (figure 69). Pour ne pas bloquer inutilement les tracæurs,
les responsables attendent qu'une réserve de parcelles fapnnables soit constituée avant de les faire
venir. I-e phénomène entraîne des retards sigrrificatifs, puisque trrois semaines s'écoulent entre le
déclenchement des deux chantiers, la péparation du sol commençant alors que 45 Vo & la wrfaæ
cultivée est récoltê. L'enchaînement avec la mise en eau se fait par contre parcelle par parcelle.

Sur I'aménagement de Thiagar, où le foncier est morcelé et imbriqué, et la disponibilité
des matériels plus incertaine, les paysans sont moins ambitieux et se cantonnent à une règle
générale: un chantier ne pant être dfulcnché sur un GIE &vant que le prêtédort n! soit
achevé. Cette êgle relève d'un prooessus de simplification à plusieurs titres :

(i) pour éviter la propagation du feu sur des parcelles non réooltées, le brûlis doil être
effectué par blocs séparés par des pisæs ou des canaux, donc des GIE.

(ii) la péparation du sol ne peut donc commencer qu'une fois récoltes et briilis achevés sur
un GIE. Cet enchaînement pésente par ailleun l'avantage de contourner les problèmes de
synchronisation liés à I'incertitude et au différ€ntiel de performances entre les deux chantiers
mecanisés ;

(iii) pour éviter d'éventuels enlisements dues à des fuites d'eau entre parcelles, ou
I'isolement du tract€ur par rapport aux pistes, la mise en eau ne débute qu'une fois la péparation
du sol achevée.

Cette règle n'est pas immuable. Ainsi l'enchaînement entr€ éaolæ et brûlis s'assouplit au
fil du temps, pour deux raisons majeures. D'abord, les paysans constatent que la paille produiæ
en saison sèche chaude, encore verte à lâ récoltê, bnile mal, ce qui permet d'effectuer I'operation
pratquement parcelle par parcelle. Ensuite, certains paysans cedent à la pression des Peuls, et leur
laissent le droit de pâturer les parcelles à cette periode où les ressouræs fourragères sont rares. En
1992, l'amênagement offr,e ainsi le spectacle d'un ensemble de parcelles sous cultur€, brûlees ou
pâturées, dans lequel se déplacent des troupeaux pouvant comper jusqu'à 1.000 têtes de bovins.
Cetæ situation, qui n'est pas sans causer des dommages aux berges et favoriser la propagation des

mauvaises herbes, est diversement appreciee par les paysans (allupxe 10.4.2.71.

t 
Cette affirmation relève plus de notre interprétation, car elle n'a pas fait I'objet d'une dêclaration explicite des responsables,

et elle est tirée d'une seule année de résultat.
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figure 70 : Illustration des modes de répartition des moissonneuses-batteuses entre GIE

a Ndiethene - Saison sèche chaude 1992
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Par ailleurs, cetæ êgle ne permet pæ nécessairement d'éviter les retards entre écolte et

prCparation du sot, soulevéi au ctnapitre 3, * 
"O: 11 nÉsaee en rien de la disponibilité des

tracûeurs au moment ",i 
res p$eis êIË *"t réæltés. Etle est Par aonry. efficaæ dans la

synct'onisation *t " 
pép.,"tio' du sol et mise en eâu, dont I'ifte;aue exoède rarement 4 à 5

j1"* p* GIE, quelle que soit la Sriode considérée (figure 71)'

fuure 71 : lntêrvalle entle la fin de ta pÉparation du sol et le début de la mise en eau par GIE sur

le périmètre de Ttriagar
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En periode estivale, le démarrage pr€coce de-la station de pompage'- pour la sole de simple

orlt're, pemret en effet aux Cfg à adtfà *ftn d'iniguer à partir des adducæun en clarge dès

le travail du sol aclrevé. er-[JJ" fti""-tf", t'inæ-ât" entre tes deux oÉrations dêpend du

cafage Oe la première p"t rappott à la mise en fonction de la station de pompage'

5.2.2.2. RePartition et déptace'?ænt d6 matériels

Iapéserrcedeplusieursmachinespendantlechantiernécessiêuneædificatiorrdeleur
répartition et leurs déplaoemeffs 

"nt'e, 
tt at' sein des gouPements' * T1:-*^Or:l*" 

*
selon les points de vue. p.*î;"ill;;;,ï; tirq"* d'enfislment augmenl€nt avec ! ryrcentration
desmoissonneuses-batteusessrrunmêmegroupemerlt'aumoinsendébutderécoltÊ'IIssont
cependant limitâs à îhiagar et Ndietlrene, coipe-ænu aela règle de déclenchement de ce clnntier'

pour les GIE et fes inalvious,-Jeux n"u1 *" æputtitio" equitable des matériels, de fapn à rentrer

les productiors ou à mettre en eau le plus viæ possible'

La coordination des GIE du vi[age æ peut resær irsensible à ces argument, 9ui vont dans

le sens d,une réûrction des différeoces de t ait"rnent enfie des GIE plaés dans un: siilation de

maturité ou de libération e* ptJffà-t""f"g"*. Or le clrevauchèment des setnis entr€ GIE

favorise cett€ homogaréité, 
-"ât*e" 

à TSiag;r par la Ègle de declenclrernent des réæltes' læs

eûtæpr€neurs ont enfin leur mot À Ot , p,ri.qo;ifr ie,ott ot-g.-d" partie les deplaoements de leurs

machines dans un t-en"g"."*. L"ttd";ift ait$t*t de plusieurs yærfts' ils 
1lerdrcnt 

à les

faire travailler ensemble, d" ;6iè* à simplifier leur suivi et à diminuer le persornel néoessaire

pour toutes les fonctions ot"f]t- a L!Jâ" courante.(transport drr caôurant' entretien' collecte

!t t .o.po.t du paddy couuant les paièmens) et aux éparations des panaes'
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tableau XL : Règles mobilisées dans I'ordre de réalisation des GIE à Thiagar et Ndiethene
décideurr regle ThiagaÉ Ndiethene2

sc

91
sp
9l

sc
92

sp
92

sc
93

sc

91
sp
91

sc
92

sp
92

sc

93

A
E

1 machine par GIE
rnachines en couple

+
+ + + + + + +

A
E
A

cornmencer par GIE éloignés du village
enchaîner des GIE proches
cornmencer par la simple sulture

+ +
+ + + + +

+
+

+
+
+

+

NE priorité aux GIE propriétaires ou
contractants

+ + + + +

t A : paysans E: entrepreneurs
2 + : regle totalement vérifiée - : règle vérifiée en partie

tableau )(LI : GIE présentant une intemrption du chantier de écolte par site et campagne agricole

frgure 72 : Relations entre rangs à la récolte du précédent et du suivant par GIE (Thiagar
Ndiethene)
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tablcau XLtrt : Part de la superficie de chaque GIE écolt€e par les moissonneuses-batteuses de

Diawar

Vo MBl-7 MB18 MBl9 MB2O MBz1

sp91
G1
G2
G3
G4

73

100
5
u

2

g;
I ;

98

sc92
G1
G2
G3
G4

10
2

80
54

15
58

I

75
33
20

9

7

36

sp92
G1
G2
G3
G4

33 2;
92

2

u
100

9 8
8

98

Ces différents élémens donnent lieu à des êgles cotlectives expliciæs de rÉpartition des

machines. A Diawar, elles se limitent à la récolæ, où une moissonneuse-battcusc est attribuét
par groupsndt, dont le propriéÊairc est en général membre. Cette êgle est r€trdue possible par

ia taiU. au parc, supérieure au nombre de groupernents, eû permet de mener la r€oolte de fnont sur

les quatre ôfg tnsre 70). C-êtte ègle préser$e oependant une oertaine dgidité, dès lors que la

-aciir" désignée 
-tombe 

en panne. C'est pourquoi elle n'est pas sySémæiqæment suivie, les

entrepr€ûeurs-et les reçonsables devant s'adapter à æs impondérables ftableau XLtr).

A Thiagar et Ndiethene, où le parc de matériels mobilisés en aours de campagne est

variable, les rÈ,gles sont plus oomplexes. A la récolte, les Agriculteuts, en accorrd avec les

entrepr€neurs, sn*t t 
"t 

ia rÉpartition des machines et leurs déplacemenæ entre GIE autour de

trois principes (anaexe 10.4.2.4) :

(i) caler I'ordre de réalisation des GIE sur leur praticabilité et accessibilité
(ii) tirer au sort entrre les GIE en situation equivalente ;

(iii) tenrriner un GIE commené, sauf pésence de parcelles impraticables-

,

S'y ajouænt ua ensemble de êgles pr€narrt en compt€ les souhaits des entrepreneurs (êgles

iv et v), ceux des présidents de GIE (êgles vi et vii), et la variabilité des effectift des

moissonneuses-batæuses (êgle viii) :
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(iv) regrouper les machines d'un même entrepreneur ;
(v) limiter les déplacement des machines entre les GIE (priorité à la proximité
géographique) ;

(vi) comrnencer, si possible, par les GIE les plus éloignés du village, car ils font I'objet
d'une moindre surveillance vis-à-vis des troupeaux ;
(vii) donner priorité en saison des pluies à la sole de simple culture ;

(viii) attribuer une machine par GIE, si leur nombre le permet ;

Enfin d€s priorites sont données aux GIE propriéaires des maériels (Ndiethene) ou
contractant directement evec un entrepr€neur extêrieur (Ibiagad. Touæfois, ces règles ne sont
jamars systématiquement suivies dars leur totalité, pour un site et une campagne donnés
(lableau )(L). Iæur stricæ application aurait en effet pour oonséquenoe de rigidifier I'organisatior
du cluntier, alors que I'incertitude générée par les paysans et les entrepreneurs nécessite au
contraire souplesse et capacité d'adapta.tion. Probablement pour les mêmes raisons, aucune règle
du type ïes premiers semés seront les premiers écoltés', à objectif plus agronomique, ou "les
derniers réooltés la campagne pr€oédente seront les premiers la suivanæ", à connoation plus
sociale, n'es énoncée et suivie.

Afin de limiær les deplaærnents des matériels, I'odre de Éalisation des parcelles au sein
d'tm GIE zuit rme règle plus simple de proximité géognphique, dès lors que les parcelles
adjacentes sont praticables. A Thiagar et Ndietheûe, s'y ajoute la néoessité de prendre en compte
les clrcmins d'accès des GIE aux pistes, en général en nombre limité (anaexe 6.6.1). L'application
de æs êgles buæ sur Ia présence de parcelles trop hurnides, ou sur la requête pressantÊ de certains
paysans, qui entrainent la mise en oeuvre d'adapafions de ta part du chauffeur (paragnphe 5.3.2).
Mais il est rarê que le chantier soit inærrompu dans son déroulement au sein d'un GIE
(tableau XLI).

Ia épartition des tracteurs et leurs déplaæcrents d'un GIE à l'autre n'est organisée qu'à
Thiagar et Ndiethene, selon des êgles pltu simples qu'à la récolæ car le nombre de mac,hines
interv€mnt est plus faible, et le mode de arification, fonction de la surface, guide les prooédures
de choix. Iæs règles suivies sont au nombre de tr,ois :

(i) des tracteurs appartenant à des entreprcneurs différents travaillent sur des GIE
différents ;
(ii) à Thiagar, I'entrepreneur local met systématiquernent ses tracteurs à travailler sur le
même GIE, même lorsqu'ils sont les seuls en fonction sur le Érimètre (tigure 69) :(iii) I'ordre de rÉalisation des GIE zuit leur odre de récolte en periode estivale
(figure 73\.

La troisièrne règle ne s'applique qu'en periode estivaler, mais elle ne nous a jarnais été
clairement explicitée au colrs de nos entretiens collectifs et individuels. En periode hivernale,

I compte tenu du nombre relativernent faible de cas par village et par type d'ordre de pasage, et de I'absence de Ègles
clairement explicitées, nous avons choisi de confondre Thiagar et Ndiethene dans cette analyse.

154



fordre de r€alisation des GIE suivrait plutôt l'état de disponibilité, des bons de la CNCAS, voire

ua ordre d'inscription auprès de I'entrepreneur (annexe 10.5.2.4). Dans ce cas, la relation entre

les rangs de récoiæ et de-péparation du sol est faible à nulle. L'installation de la saison clnude'
bien qu'eUe soit en partie liêe au déroulement des récoltes de la saison des pluies, est €n effet

I'oocasion pour les villages de modifier les ordres d'exécution des GIE, éviant ainsi que certains

ne se trouvent dans une situation constamment privilégiée lfrgle 72).

figure 73 : Ordre de du sol des GIE de Thiagar et Ndiethene en fonction de I'ordre à

la récolte, de la periode et du type d'enchaî.nement entre les deux clnntiers
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5.2.g. Auronomic, tlépenmlisatîon dæ prîsæ tb tlêcîsîon et souplæse d'otganisatian

Stnrctures hiérarchisées, les organisations paysaûnes n'échappent pas au débat, recurrent

dans les entreprises, entre centralisition et déoentralisation des prises de décision, auquel

-tt"rp*a*t iiffe-tto stnrctur€s de gastion et de circulation de I'information entre les individus

tSoqiri", 1990). Fn laissant les centres ae décision s'autonomiser, les stnrctures collec'tives

limiæût les intÊractiotrs entre acEurs, et donc la néæssité de coordonner leurs comporæments. Elles

simplifient ainsi tes problèmes posês par la gestion conjointe des inoertitudes individuelles. Mais

a Ëmu15, ce choiyw qu'il soii te résultat à'une volmté stralégique o,t d'u* sinration sube,

augmenæ le risque d'ap,parition de æmportemenæ centrifuges, n'alant pas dans le sens de I'o$ectif
gtuéral.

L'autonomie des centrcs de dépision est d'abord shuchrrdte, et determinée par la

concepion des aménagements et les modes d'appropriation des matériels. Læs canctéristiques <le

æs facæurs définissent des combinaisons speciRques à chaque site, auxquels correspondent des
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degÉs d'autonomie variables. Elle est maximale à Diawar, où elle descend jusqu'aux individus,
du fait de I'accès direct des parcelles au Éseau de piste,s et de canaux. Ce village est également
indépendant de son environnement pour I'utilisation des matériels, ce qui éviæ de ædifier les
relations avec les entrepreneuni au delà du corNenti. L'autonomie est au ontraire
minimale à Thiagar, du fait de la strûcture imbriquée du foncier et de la rqitle Éduite du parc de
matériel, qui plus est non directement appropriée par les paysans. Dans ce village, seul I'acoès
séparé des GIE au éseau principal d'irrigation reprÉsente un facteur d'autonomie. Ndierhene est
dans une situation intermédiaLe, plus proclre malgÉ tout de Thiagar que de Diawar.

Læ degé d'autonomie des ac'teus sur I'aménagement influe sur les modalités d'organisation
rencontrrées localement, particulièrement les enchaînemen8 entre chaûtiers. L'accessibilitê des
parælles est en effet rur élément déærminant pour conduire simultanément plusieurs oSrations dans
tm même groupement, et donc aooélér€r le déroulement global du calendrier de travail. Cet aspect
explique la différence ertre Diawar, où la préparation du sol et la mise en eau s'effectuent parcelle
par paroelle, parallèlement sur les quatrre groupements, et Thiagar et Ndieihene où les
ancheînemenls sont éalisés GIE par GIE (figure 69).

tableau I(LIII : Corélations entne la performanæ globale des chantiers mécanisés et le nombre
de machines mobilisees

1 2

p e rformance g lob ale (hal j)
récolte

preparation du sol
0,87
0,54

0,06
0,u

I : nomb,r€ moyen de mældnes par jour pot€ntiel
2 : Frformance mo1ærme d'une machine par jour trsvâitlé

L'autonomie des centres de d6rision êvoluc avec le teinps, en fonction de la capacité des
niveaux supérieurs de I'orgurisation à maîtriser les mécanismes de coordination mis en plaæ. Cette
dpamique est observée sur I'aménagement de Thiagar, où elle touche la gesion des relations entre
les paysans et les entrepreneurs sollicités pour venir en appoint aux matériels locaux. Compe tenu
de I'incertitude des performances par nachine, les paysans t€nûent d'influer sur la performance
globale des chaatiers mécanisés en jouant sur le nombre de matériels disponibles sur
I'aménagement, particulièrement à la récolte où les moissonneuses-batêuses ont de faibles
perfomranoes (alteau )q-D. Iæ oontrôle des relations avec les entrepreneurs repr€senæ donc rm'
enjeu important pour la éussite de la double culture.

Durant le déroulement de l'étrde, ætte fonction nous est ap'parue progressivement
décentralisée. En saison sèche ctraude 1991, les responsables de I'Union nous déclare vouloir (i)
gérer globalement I'ensemble des machines sur les deux villages de Thiagar et
Ndiethene, et (ii) contnôler leur épartition ente les GIE durant le chantier. læs faits montr€nt qu'il
n'en est rien: les entnèpreneu$ se cantonnent en grande partie sur les GIE de leur village
d'origine, et traitent dir€ct€ment avec leur coordination informelle. Cette évolution rapide de la
épartition des tâclrcs perdure par la suite; elle traduit sans doute I'incapacité de I'Union à
contrôler, de fagon efficace, une organisation plus æntralisée et complexe, dont I'avantage
comparatif n'est d'ailleurs pæ avéé.
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Un même phénomàe conduit les GIE à progressivemelrt lever le rnonopole des

entrepreneurs, en donnant à la possibilié à chacun de prospecær de nouvelles machines- Si cette

ouverture est diversement exploitê, elle est le signe d'une t€îtative oollective d'assouplir

l'organisation initiale en rendant les acteurs, GIE ou paysans, plus autonomes dans les décisions

à pnen&e, et probablement un moyen de contourner des conflils potentiels entre des acteurs aur(

logiques divergenæs. Mais ce choix favorise un ensemble de comportements centrifuges' qui ne

profiænt pas néoessaircment, ou æmplètement, à la collectivité.

Ainsi cerains GIE de Thiagar entrctiennent de.s liens personnels avec des entrePreneurs,

mais ceux-ci limitent leur participation à ces clients privilégiés (figure 70 ; exemple de DEG en

saison des pluies 1991). en retorr, cette position individualiste n'est Pas sans danger pour le GIE

ooncerné, Ji l'entrepreneur c@tacté fait défaut, ce qui le contraint à se rabafire sur l'entrepreneur

local (cas du même GIE en saison sèclre chaude 192). Poussé à I'extrrême, oet individualisme Peut
même concerner quelques paysans au sein d'un GIE. Lors de I'insAllation de la campagne de

saison des pluies 1991, le président du GIE BKT fait ainsi venir un entrePreneuf sur ses Parcelles
rmiquemeni, car son groupe.ent ne détient pas encore les bons de la CNCAST lui Permettant de

payer globalement la Prcstation.

Ces @mportements individuels, qui traduisent une prise d'autonomie par rapport à la
ællectivité, n'ont souvent qu'un inérêt à court lerme, car le dérnarrage de la stafion de pomp4ge

s'impose à tous, quelle que soit I'avanoe prise à un moment dans le calendrier par celtdns. No[r

codifiés par la collectivité, ils peuvent être souræ de conflits au sein des villages, comme

I'illustnent les relations effre GIE et enûepneneur local à Thiagar. S'y ajouænt des complications

techniques rejaillissant sur I'organisation du travail et lia gestioû du périmètre. Nous avoru ainsi

dQià évoqué l-'incidence des clroix variêaux nhétérodoxes' observés à Diawar, ou l'évolutim des

êgks dJgestion des ésidus de récolte vers une plus grande indépaldanæ iadividuelle.

L'autonomie des comportements s'avère donc une anne à double trancùaût. Elle est

apparemmen1 un moyen pour tes structures ællectives de simplifier la prise en charge des

coordioatioos eûtre acteurs, en déoentralisant les prises de d&ision ou en Profitant d'élésrens

stnucturants favorables à ætte organisation plus souple. Mais elle donne la possibilité aux acteuN

individuels de diverger des o$ectift cottectift, en Privilégiant leurs logiques propres. Chaque

chantier impliquant la combiaaison de décisions ællectives et individuelles, I'incidence de aette

solution sur ls déroulement de la double culture est mitigée, des effeæ pervers, techniques ou

sociaux, s'observant à Diawar et Thiagar.

5.3. S'adapter aux événenrents renoontrê

D'une façon générale, un agriculteur mobilisant des oonnaissances structu€es autour d'un

modèle d'action, doit, d.'ns la gestion couranæ de ses activités, égulièrement adapter ses décisions

aux événements aléatoites, æ1" q,t" le climat, ou impévrs, tels qu'une panne de matériel ou rm

ouvrier malade. Ces adaprta:tioæ doivent néanmoins participer à la éalisation de loliectiT poursuivi,

la mesure de l'écart antre pévisions et éalisations pennettant d'évaluer leur efficacité. Ce

processus se rapproche ût ænæpt d'organîmtiawul stnck défini par Cyert et March (f 970) pour

I 
ce conrportcment cxplique la présence de quelques surfaces péparces et iniguées immédiatenrent apÈs les rÉcolEs' durant

la t'riode e.*ivale 1991 sur Thiagar
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désigner la manièrc dont les organisations tamponnent les différenoes entre ce qui leur paraît
souhaitable et oe qu'elles peuvent rÉaliser à un moment donné.

Dans les situations étudiées ici, ces adapatons cowantes déærminent un ærtain nombre de
décisions ælatives à l'organisation du travail. Mais le poids important de I'incenitude amàre les
structures collectives à faire de I'adapation aux événements une véritable stratégie de gestion de
l'incertitude, parallàement aux différenæs solutions décrites prÉédemment.

5.3.1. L'adaptutiou sbvtêgie ile @otse à I'incertîûtdc

Læs stratégies d'adaptation déveloprpês par les paysans part€nt du principe, simple, que la
part d'inoertitude dans les décisions à prendre diminue, quand augmeûte la quantité d'information
connue du décideur, avec bien sûr pour ærollaire la néaessité d'atændre qu'rm événement soit
éalisé pour I'intégrer dans le raisonnement (McKenna, 1986). Concrèæment, oetê position se
traduit par l'abscttcc de pmgrammes prévisionnds shucturê, prenânt eû compte le déroulement
d'ensernble du calendrier de travail et envisageant des alærnatives possibles face à I'alea climatique
ou au ralentissement des travaux.

La formulation de pmgrammes pévisionnels collectift a été tentee lors des réunions de
des campagnes agricoles, conformérnent à la méthodologie arrêtê au démarrage de la

reclrerche. Il est appanr d-ns tous les villages, que les agrictlteurs avaient des difficultés à se
projetÊr au delà du premier chantier renonté, à savoir la réæhe. Il était, oertes, possible
d'extraire avec eur( des êgles d'enchaînement et des perfonnances de chantiers, mais ces
informations avaient une valeur limitê en I'absenoe d'objectifs inærsrédiaires explicitem€ût
formulés, en matière de calendrier notamment. L'exercice prospectif auquel nous les convions est
appam relativement éloigné de leurs modes de pensê et d'expression. C;omme I'ont souligné
plusieurs pa]"sans :

" Notts somnes conscia tE de la ,téc6sité d'awir un progrumme. Nous en avons toua an
dans la tête, mais nous ne wulons pas dire des chosæ dorX ,@ta ,re sorunæ pas sûn".

Cette éticence face à I'exploration de I'avenir se retrrouve également dans la prise en compe
de I'aléa pluviomérique :

"Ce qtæ nous wulotts, ce .sont læ conditiotts normalæ- Nous laissotts le reste entrc lÆ
,r/4,ins de Dieu. Notts tæ wulons pas parler d'alterrutir,6'.

En ooaséquence, les prograrnmes pr8r€ntés par les agriculteurs sont relativement
rudimentaires (annexe 11). Ils sont basés sur quelques éléments considérés comme siirs, æls qræ
le matériel pr€sent dans le village, ou dfu€ctement æntrrôlés par les stnrctures ællectives, tels que
la date de déclenchement de la éoolte sur I'amén4gement de Thiagar. Ils krissent une large place
aux adaptations durant le dêroulcment ultéri€ur des travaux, avec des règles du fpe : "si tælus
estirnorls que Ie cluntier n'avance pas asez viæ, ,@us ircra chercher d'autres nathiels". C-æs

programmes sont cependant évolutift, et tiennent aompte des enseignemens tirés de la campsgne
préédenæ: les performances des matériels sont revues à la baisse elrtre 1991 et L992,
I'organisation des relations avec les entrepreneurs est assouplie.

En cours d'exécution des travaux, le comportement général consiste à atændre que
I'opération z soit engagée pour Éfléchir à I'opération z+,1. Ainsi les contacts pour la récolte ne

158



sont pris avec les entreprises qu'une fois la vidange des premières parcelles déclenchêesr. Il en va
de même pour la recherclre de ràcteurs par tapport à la écolæ, ou du démarrage de lir sation de
pompage par rapport au degé d'avanæment rle la péparation du sol, avec des évolutions possibles
des règles d'enchaînement en fonction des nrtards pris par le chantier préédent (ableau )GID.
Dans ce dernier cas, I'o$ectif visé est de majntenir un équilibre entne I'offne en eau (stock présent
dans les canaux) et la demande des paysans (parcelles prêtes à irriguer à un instânt t). D'autr€s
élémenæ peuvqrt également inærférer avec ce schéma genéral, æls que les dates limites de semis
en saison sèche chaude ou la disponibilié des prêts de la CNCAS.

tablcau XLIV : Evolution du choix de la dzæ de démarrage de la station de pompage à Diawar
(periode hivemale 1992)

date
interview

interviewé date pr

Lzlt2l91
191L2191
1,01u92
22lLl92
712192

pÉsident SV2
président Union
président Union
pÉsident SVz

président Union

entre 15

entre 25
entre 2[

ogrammée

t=merquc : le pésid€lt de I'Unior cst égalernerf ptsident dc la SVI de Diawar

En periode esivale, cete stratégie d'adapation rend la rapidité de I'enchaînement entre la
récolte et la pépantion du sol sur l'aménagement de Thiagar particulièrement sensible à la
disponibilité des tractcus au moment où les egriculæurs sollicitent les entrepreneurs, d'autant qu'à
cette période la demande régionale en prestations est forte. De fait, cetæ dormée est I'une des plus
variables d'une année à I'autne, puisque lrois situations sont observées au niveau des villages,
durant l'étude : (i) un délai important, de 10 à 15 jours, entre la fin de la récolæ et le début de la
péparation du sol (Thiagar en 1991 a t'D2), (ii) un démarrage de la péparation du sol
immédiaternent aprÈs la fin des r€coltes (Ndiethene en 1991 et 1992), (iii) un chevauchement des
deux chantiers (Thiagar et Ndiethene en 1993).

Ia recherche de malériels zupplémentaires en cours de chanterjoue également tm grand rôle
dans cette stratégie basée sur des adaptatic'ns suocessives, pour compenser la médiocrité des
performances des equipements pévus initialement. Uniquement rencontr,ê à Thiagar et Ndiethene,
le phénomène est surtout à la écolæ, oornme en émoigne le nombre plus élevé de
moissonneuses-batteuses utilisées dans ces d':ux villages en tnois ans (annexe 9.3). Alors que le
nombre maximal de tracteurs mobilisés une campagne donnée n'exoède jamais 4 unités, il peut
atteindre 9 pour les moissonneuses-batteuses (figure 7 ).

I cette règle est d'ailleurs générale dans le delta, car les

parcelles seront praticables.

, et 2012192
t2 et ll3l92
, et 2512192
>.212

,.212

agriculteurs peuvent alors mieux estimer la date à laquelle leurs
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Ègle de déclenchement

travail du sol achevé sur tout le perimètre
travail du sol achevé sntr 213 du perimètre

fonction du travail du sol sur les villages
choix définitif



frgure 14 : Variation du nornbre de matériels utilisés par campagle et par site

a. mo issonneuses-batteuses

n

sc93 sp9ll+
sc9 I sp9l sc92

Thiagar

sc93 scgl sPgt sc92 sP92

Ndiethene

b. tracteurs

n4r

*92

Diawar

Diauar

3

2

0
ibr spgl sê2 sp92 sc93 sp93 scgt spgl sc92 sp92 sc93 sp93 #2

Ndiethene

o nombre moyen de matériels parjotr potentiel

fr nombre moyen de matériels parjour travaitlé

+ nombrc na:rimum de matériels presents ùrrant la campagne

4T
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estivate 1992 _
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r-es variations brusques et irÉgutières de ces valeurs -3Ï'lî *m" iffii::
,"*""H:m:L'ffi ;:"ii;ffffi ''t*:::r"ntrffi ffi Ji
'j*Ë:*T*i:#tr"iË:ffiffi;;,ïirnlji"3.;**ffiffi ffiT
:if"i:i"H ;XËHm:'ï:iiiiiïtr""Ë 9r,"u0", 

compte tenu des raibres s'rraces

:--^-jf^!r i+a aÇta,-trve. des matêriels dépend de la façonreclreiclre de marclrés' particuliàemefi en sarsur *'" -;;; ËËatériels dépend de la façon

cgltivées durant cette campagne. Mais la disPo-ni-,bilié-11:-., 
r",,,. tésorerie. euand des contacts

,itjîï:î"iffiHff:JËjjff ",ïiil;""#"Ïi"î "i eerent reur tésorerie - euand des contacts

-^â ô^i.rn+ ot oasées SUf d'aUtfeS aménagementS' OU nOn

::lllHffiii*Ëffi il'i*:l#*:"mï.l':ffi ffitr"ffi T*i'i:1
î:ïi,;;;;i,H'ffitiiJ"lj,ti:ff.iliffi, "", 

*."rî,,", ont des mouvements erratiques'

---^ô 'tZC\Ï:ffiitËË organisations payr*tt"J (annexe 9'4'3'2\'

I:situationestmoinscomplexepourlapéparatiorrdusol,quelespaysarrsconsidèrerrtplus
rapide et plus simple o'"o"î"itôtlJËrnË-t9u13" >ovl' tæ r€couni au'( effrepretrcys

"xrerier's 
est, darrs * "*, ffi;; 

iJ"i.* ntiyueq* entre un GIE et un entrepreneur qur ne

fait que passer sr' r*,*"rJjî,i.ir;*o; ao rinrt-*",it" $anne-du tracteur local)'

Eo conséquence, r" r,o.or" ..*iii J" ri","uo .t **ti*i.oi* variable d'une année à I'autre

(frgtrc74).

tablea' x.v : position des agriortæurs par report à une æmparaison globale entre péparation

*#:fff*.r-r*" 
que la pÉpararidr du sol pose moins. autônr ou plus dê Foblèm€s que lr récolt' ?

(à norbrc dc rÉ'Ponses Par siæ)

nsPP : nc se Prononæ P8S

5.3-2. L6 odaPmtiotts oourw'tes

Dans certaines situatons' l'applicationdes 
"Fl:fP*U'organisation 

se érèleimpossibte

ouincompatibre"'"".uoacloJ"'"ài***{1ai:*;m;|if :î"o,îti,tËiffiffi
;;;"d* le problème Po6é' Nous en avots releve c

Lure aes acteurs imPliqués'

5-3.2.1. Paysa'rc et ctnufieuts' ou comttænt s'adapter à b parcelle

Fofiemetrt dépendant du fonctionnenrent 1î 1?î*** 
qui I'englobent' chaque paysan

disoose d'un faible degré at tt"'ne par raPport "* 
ae"tËîl -uËoino': *-A:: pluÉ dans

un-éat de 'soumi,ssion wo#àiln''Tw^uuoo' :iî5)'Jet 
ro qu'il acce'Pte de s'intégrer

à un r€seau hydraulique n""'Ëî ""Ë 
t"-; u o* ttaJoio;é"*t"â-t qu'il lui €st impossible

de contrôler in*uiCueUeme,r.ït]'é-n*rt** d'adaptatiàn sont donc minces Par rapport aux

;;;;;;";; des chantiers gérés collectivement'

Elles exisænt néanmoins' mais touchent les churtiers t"l- tî villages' A

'*"1'l;i*:gffi Ï#tt'h,ï:ni*5"r':"mï j"#"""'H
moissonneuses-batteuses ol

5

1

1

;
4

nspP
moins de Prcblèrnes
autant de Problèmes
plus de Problèmes
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paysans sorucitant en même Îemps les machines, et Inéoessairement r" rnè*" iptarcot"tion de Ia p66ça66sr6,,Lll1T: "o 
derniers 

- n'onr pas
de voir sa producrion rcoorb. or res ilË"il;""ff.I,ïi"ffi"#trJ"Ë:lir,ïËîX
"iil:ffiffii,ilr::i#î*r 

propriétaires ao .oùJ*u*es_batæuses (cas de ra SVl), æmme

"les paltsans te denandent de venir même si la patt"*',1n7", q;'Ë,*"u* r;i,ffi fiî"ffit""iffi;1y;gg,* r, r*,
prendre de tui_nême ra décision" de-i,;;":A b ;";"*;"";r;;#r"î# i;:i,oarepasse s6 droit, w que ta 

^o*oo-ri,ui_nàor" Ieur appaftiet,.
C-es relations profiæn.

réco.rres. ur*;;,ïilî;ÏiËf,ffiiltffi:.;-lî *lt t è' souvenr res premiers

#ffi iîiffi ':iff *;ffi Ëtr*:#TS#^B"iËË,Ë:#ï"^îilîr
fait de leur auronomie ft"urà >avll. - ueres semées la campagne survante, du

['a synchronisati* 
,^dî^-".ryg= esr cependant 

loin d]être parfaire sur un g'oupemenrdonné' car res chauffeurs doivent prendre en @mpûe plusieurs fac,teurs, relevant :

* #'"ff, 
états Paroe[air€s : maturité décalée des variétés, portanoe, pâturage des paiues par

(D des modalités d'encheînenrent des chantiers : Isol jusqu'à la onstitution a'une surpaoe o* **-rlî 
entre le brûlis et la pépararion du

.*u*,1*!Xîo*Hiï rhijffi}Ji$il er moissonneuses-batteuses enrre res

Sur un mê.e groupem€nt, la date effective de péparation du sol et l,inærvane avec lar€@lte peuvent ainsi êtoe frï- u.11b.Io a'*" 
-pÀui 

a l,auûe, comme l,illustre Ie cas dugroupement 2, où g brocs ont.été acnot a p.tti, aJËÏæro, plus ra variéré et la daæ de r€colre(figure 75)' c.ene sftuarion rc".g*" p["-J"qî;f.r- o"^ une position plus ou moinsfavorabre er risquê par rapporr a Ë*'riti"rîJi"" Jtgr* *-b dl;d*i Lîpruio. r, ya <lonc bien incertitude a-i_1 r."iærn.oiË;r*.tË; r-o 
"a"pr"rio^ 

,iËîiîce*i"rio^directes avec les chauffeurs ne peuvent avoir un effet positif pour tous.

En periode hivernale- re, probrème se pose différemment :le brûlis e$ regroupé en fin derécorre' la pépararion au soiaéuuæ *;;r{;"Ë;ip.o ro briiùis, mais res paysans doivent

* re les dates des operations successives piu I)arceue
récolte brûlis preparation

du sol
mrse en eau

a b a b ba a bbrûlis
preparation du sol
mise en eau
sernis

o,g0 -0,04

0,63 -0,16

0,gg 0,05

0,75 0,72
0,95 0,91

a : periode estivate 1gg2 b : periode hivernar e rggT-7gg2
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ensuite attendre que la station de pompage soit déclenchée pour irriguer leun 
_ -parcelles. 

Il
n'apparaîÎ aucune relation enlre datesde écolte et de semis : comme à Thiagar et Ndiethene' cette

periode est donc I'occasion de éinitialiser les positions individuelles'

Sur I'aménagement de Thiagar, las opportunités d'adaptation laissées aux agriculæurs sont

beaucoup plus rares, puisque la maiorité des âécisions jusqu'au semis sont prises par des niveaux

engtoUants. Tout au plus avons-nous noté des aàaptations aux contraintes que pose la

syichronisation des irrigations et drainage, sur des unités hydrauliques où des variétes de cycle

différents ont é1é semées.

Certains agriculæurs cherchent notamment à drainer leur lame d'eau dans les irrigaæurs ou

des parælles conÉgu6. Cette adaptation n'est malgé Ptr pu" satisfaisante "*-PlIs 
technique

$rcinme des contre-penæs) et organisationnel, car il complique, porr le pésident de GIE'

iévaluation des états parcellaires *t son group".ent. Ce qui fait dirc à I'un d'entne eux qu' ? esf

ptus eficace de se concerter pour éviter l4 dispenion" '

5.3.2.2. S'adaPter au sein des GIE

Au sein de,s GIE, des adaptations sont possibles Par rapPort aux êgles qu'ils oontnôlent

directement, ou par rapport au déroulement der chantiers mecanisés, qui mettent en jel les autres

GIE du village dt les entr,epreneurs. Ces adaptations sont essentiellement rencontrées à Thiagar et

Ndiethene, Jù ce ttiueau âe décision joue un rôle-clé dans la coordination des comportemenE

individuels. Il peut s'agir de problèmes techniques qui nécessiænt de modifier un programme

initial. Ainsi, les aiguadiers outrepassent fréquemment la règle d'enchaînement d1.{nçlions entre

les unités hydrautiques, pour éviær un débordement de I'irrigaæur lorsque son dêbit dépasse ælui

des unités en charge.

Læs déplacements des moissonneuses-batteuses dans les GIE, ne font pas I'o$et de êgles

strictes mais p'roêd"ttt plutôt par adaPtaiions zuccessives, en fonction de l'état des parcelles et de

leur proximiÉ géog-pltiqu", du nombre de machines engagees sur le GIE etde leurs performances'

des àntrainæslmposées par le parcellairc (acoès aux pistes, position respecti-ve des 
loæ 

apPartenant

à un mê-e agriàtteur). Cette combinaison de facæun, pour certains in*r_tafut:' amène les

chauffeurs, en accord avec les responsables des GIE et les paysans, à modifier les ordres de

passage des parcelles d'une campagne à I'autre (figure 77)'

L'enchaînement des parcelles r€ste donc largement indéterminé. L'exemple proposé montre

ainsi que les premières parceltes récoltées varient d;une campagne à I'autre car plusielrs acoès sont

possibles auÀ rc cre. bes parceues trop humites sont sautées (saison sèche chaude 1991)' et la

progression des machines dans le GIE suit plusieurs configurations. Mais, æntrairement à Diawar'

L"aaaptations ont peu d'incidence sur lè calendrier d'exécution des parcelles, car la duée du

chantiei dêpasse rarement 6 jours par GIE (figure 75). [æs contraintes imposées par

I'inærdépendance des paysans sottt aottc compensees par la taille reduite des mailles hydrauliques'

la mobilisation de plusieurs machines en p"oilèle t* * même groupement' 9t 
l: d:Tarrage tardif

des écoltes qui diminue les risques d'intemrption de chantier au sein d'un GIE, du fait de parcelles

non portantes.
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figure 75 : Ordre de prêparation du sol des parcelles et intervalle entre récolte et préparation du
sol (Diawar, groupem ent 2)

a. date de préparation du sol b. intervalle récolte - préparation
du sol fiours)

_ piste

r 2'1l7ffi -'!lift! 
ll:

Iæf zatJ 21

I ,tnj 4/l

- 
plste

[f sàejours f tràlgjours
I to à 14jo,rs I ro à 24jours

bloc variété récolte brûlis travail
du sol

intervalle récolte
- travail du sol

surface
(%)

BI Ai'wu 2-617 4- 9t7 I r 21

B2 Ai'wu 7 -r3/7 20-23/7 Æ r tl

B3 Ai'wu s-20/7 2317 E t-r 6

B4 Aiwu L9-2417 24t7 tI f-r I

B5 Al'wu 22/7 27 /7 ffi [i t6

B6 Ar'\ /u 22t7 27 t7 I I I

B7 IRl52ç 5-7 /8 5-9/8 E n 26

B8 IRI5 10/8 12/B J

l tr ll



nombre de couPles (GEr stlag"e)

figure 76 : Etalement de la récolte Par GIE

duree de la récolte par GE (ournées travaiUées)

[=rr":--- çrNdierhene EDiawar I

5.3.2.3. Les adaptatiotts dæ Ilniors et coordirutiots dæ GIE face à l'enviroruement

Enprisedir€ct€avecleurenvkonnement,lesUnionsetlescoordinationsvillageoisesdes
GIE doivent s,adapter "* -Jfi"",io* que celuid leur impose, à travers.la disponibilité des

;;hù ;" ao pk;1,. f.i.-*tpot-t"s'de I'organisation du travail sont plus particulièrement

touchees : la daæ ae Aecfenctremènt effectif des 
-récoltes, la mise en fonction de la station de

pompage et la répartition des matériels entre GIE'

- Dêclenchement des récoltes et de Ia station de pompage

Enêglegénérale,lechoixdeladaædedéclenchementdesrécolæszurunvillageouun
aménagement suit * p*r* ** forme d'adaptations suæssives, qui débute avec les premières

parællesvidangée's.nsecateensuitesurdesobservatonsdel'humiditédusolsuroesparcelles'
É8lis€esParurrecommrss'on*.po'eea"sry*iaentsdeGlEetdesentrepreneurslocaux,etsur
l,évolution des maturités. À LsponsaUtes diminuent ainsi yincertitude née des omportements

individuels à la parcelle, * ."*inufr"t progressivement des informations supplémentaires' Ils

.a"p* * - fou*." la daæ pévue de démarrage du chantier'

Ceprocessus,sedéroulantentempséllTtrelativementlent.læchoixdéfinitifest
effectué entre cinq 

"t 
ai* lou., "uÀt 

tJ aate fixée. Ceci complique les relations avec les

entrepneneurs, dont les progËmmes d'intervention pelvent être dêjàétâblis, et explique' en partie'

les decalages entre a"æ poC"uu 
"r 

àisée. læ déclenchement de la récolte de la campagre de saison

sèche chaude 1gg1 à ïhiagai * ào*" * uon exemple. L-es agriculte-urs., -*,r*1rl J" 
rapidité de

maturiré d,Aiwu, "r*""n , aeb* juillet, la date de dix joun (20 au 10 juillet), mais I'entrepreneur

J" fn"g., ,r" uient sur I'aménagement que le 16 juillet, car il avait déjà pris des engagements avoc

un autre Perimètre.
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figure 77 : Ordre de récolte des parcelles par campagne sur le GIE NEy (Ndiethene)
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Pour I'observateur extérieur, ce processus est cependânt difficile à suivre, de par son

c€racêre évolutif et partagé entrre un gnnd nombrre de décideurs. Ûeceler les indicaæurs

effec{ivement utilisés par oeux-ci, et les parcelles sur lesquelles ils les mesurent, n'est pâs clroce

aisée. Il est ainsi surprenant que les agriculteurs de Thiagar n'aient pas ûenu aompte des différenæs

de têmÉraûres entre la saison sèche chaude 1991 et 194.2, puisqu'ils ont dans les deux cas fixé
le déclènchement des r€coltes au l0 juillet, Par adaPtations à partir d'une fourchetæ (ve/f, le 15
juitlet'\. Ce ctroix identique sur ces deux anné€s n'a iamais été exprimé à travers une règle, qui

aurait pourtant eu I'avantage de caler les programmes pévisionnels des villages et de leurs

enûepreneurs.

Par ailleurs, la fiabilié des évaluations effectuées en matière de portance est égalernent

sujette à caution. A Diawar, où celleci est laissée au soin de chaque paysan et du chauffeur

soniate, une mauvaise estimation de I'humidité du sol des premières parcelles r€colté€s a æfiraint
les responsables à stopper le chantier du 19 au 28 décembre 1991' I-e décalage des récoltes par

rappott aur maturités à Thiagar, rcprésenæ donc un moyan de s'affrdnchir de cetæ évalucion

délicater.

tableau XLVII : Dates de déclenclrement programmees et éalisées de la station de pompage an

periode estivale

Thiagar Ndiethene Diawar

1991-
7992

r992-
1993

1991-
L992

1992-
1993

1991-
1992

programmation de la campagne de

saison chaude
fui de la Écolte du premier GIE recolté
programmation du démarrage de

I'irrigation
démarrage de la station de pompage

25112

291L2
26lt

2012

LLIL

?ÂlL2
Llz

7512

25112

7tL
2617

2012

tTlL

7lL
u2

t5l2

5172

19lL
512

2212

NB : les dat€s de prograrnaration de la campagne de saison clEudê et du démffrate de I'irrigarior sont cclles des

Éunions oi ces decisiors dù été prises.

Des processus similaires sdrt observés pour clroisir la date de mise en fonction'de la station

de pompage-en periode hivernale. Læs Union de GIE doivent intégrcr plusieurs éléments, Préseûtaût
ad aegras d'incertinrde variables à un moment donaé: la fin d€s récoltÊs de la campagne

ptAéae*æ, la disponibilité des bons de la CNCAS, eux-mêmes fonction de la commercialisatim

àu paddy auprès de la SAED, et l'état d'avancement des péparatiors du sol. Elles répondent à ce

pto:Uf6me ed ne faisant leur clroix que 15 jours à trrois sernaines avant le démarrage effectif de La
-sation 

de pompage. Pourtant, la décision de réaliser la double culture est souvent prise beauooup

plus tôt, àt".i q* les récoltes de la campagne en cours n'ont parfois même- pas déb,uté

iabl""t )(LVII). Cette indécision initiale, suivie d'adaptations progressives en fonction des

événemenb rencontrés, ne faciliæ pas les éventuels efforts de programmation des villages et des

GIE, ni l'évaluation du déroulemert des travaux en @urs.

t nous ne disposiors pas, lors dc ce travail, de ta notioq de 'parcelle-guide" mise en évidencc par Aubry 0995). Il serait

inéressant d;en æsæi la pertinence dans c€s conditions de gestion colleaive, srr un milieu dont l'état à un instsnt t est mal

connu des décideurs, et très hétérogène.
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- Rêpaftition des ,natériels entre GIE

Nous avons vu péoédemment que la épartition des matériels entre lès GIE, et
particulièrement des moissonneuses-batteuses, faisait I'objet de êgles relativement pr€cises, quoi
que diversement utlisées et exprimées par les acteurs. læur mobilisation s'accompagne
d'adapations, qui apporænt la souplesse néoessaire à une organisation largement tributaire de la
disponibilité des machines et de l'état des parcelles, aès variables dans le temps et dans I'espace.

Ainsi, à Diawar en saison sèche 1992, seules deux moissonneuses-batteuses sont réellement
fonctionnelles ; elles opèrent des chassés-croisés entre les groupements en fonction des paroelles
praticables à un instaût t. En saison des pluies 1992,le démarrage tardif des récoltes ne pose plus
de problème de praticabilitê, mais le groupement 2 doit être achevé par I'ensemble des machines
disponibles, car le matériel qui lui éait affecté, es longæmps immobitisé. Quoique tardif,
l'adaptation à la êgle initiale "zz groupen?-nt - une macûne", est un moyen de gommer cles
différences de trait€ment trop grandes entre groupements.

5.4. Conclusion : l'efficacitê des réponses déployêrs

5.4.1. Dîvenitê ila pratiqu*, tlivercité da comportemat8

A la diversité des résultats et des pratiques oollectives présentê au chapitre 3 correspond
une diversié des solutions mises en oeuvre par les stnrc'ûrres collectives pour épondrre à
I'incertitude globale qu'elles rencontreût dans la gesion de la double culture et Ésoudre les
problèmes de coordination entre acteurs. Læs dates de semis observées en saison des pluies, support
de notre di4gnostic initial et indicaæur, pour les agriculteurs, de la réussiæ de leur activitré, sont
donc la ésultaate de l'ensemble des décisions prises auparavant par une pluralité d'acæurs, parfois
depuis la pÉparation du sol de la campagne pÉédente, et non l'aboutissement d'un processus de
décision individuel, piloé au sein d'une exploitation agricole.

C-ette complexité inhérenæ à la gestion collective s'aocompagne d'une grande diversité des
éponses mobilisées pour un même type de décision à prendre, en fonc.tion du site mais également
de la carnpagre agricole sur un même siæ. Il n'exisæ donc pas une raison expliquant les bons ou
mauvais ésultats enregistrés dans un cas donné, mais plutôt une combinaison de facteurs, pour
les uns pilotés par les organisations paysannes, selon des modalités variées, pour les autres subis
et par rapport auxquels elles tent€nt d'adoper des omporæments ap'propriés.

L'orgaaisation des chantiers de éælæs donne un bon exemple de cette diversié et de la
richesse des æmbinaisons mises en oeuvre par les stnrctur€s collectives. Un corps genéral de règles
se dégage d€s tl'ois siæs étudiés, articulé auour des trois points suivafis, à autatrt
de modalités différent€s de gestion :

a. contact avec les entrepreneurs à partir de la vidange des premières
b. monopole des récoltes donné au,rr entrepreneurs du village
c. démarrage du chantier avec les machines présentes localement

parcelles Ïadaptation)
Icontractualisattonl

lsimplfrcattonl

A Thiagar et Ndiethene s'y ajouænt deux autres règles, I'une visant à simplifier la gestion
de l'héérogenéité des états en déclenchant la récolre lorsque le paddy est à80 Vo de
maturié sur I'aménagement, I'autre visant à ésoudre I'incertitrde des performances des matériels
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par rme stratégie d'adaptation basée sur la recherche de nouvelles machines en cours de chantier

ri t" tu*itr t'àn fait sentir. Cet ensemble évolue avec le æmps, notamment dâns la épartition des

tâclres, allant vers une plus grande autonomie des acteurs de niveaux hiérarchiquement inférieurs

et une réduction du monopoie des entrepreneurs locaux. Læs GIE et leurs coordinations font ainsi

preuve d'apprentissag", ûrant de leur exÉrience des enseignements qui orientent leurs choix

ultérieurs.

L'organisation plus simple de Diawar, sur I'ensemble des chantiers, souligne I'influence des

éléments tni"t ro"tt (concepion hydraulique et parc de matériel dir€d€ment disponible) ' sur la

gestion collective. ces flémàts ne Pesent pas sur les performances des chantiers, qui demeurent

Incertaines, @mpte t€ûu de la taibie maîtrise qu'en ont les antrepreneurs, mais. déærminent en

partie les solutions adopÉes pour y répondre. Læs différents centres de décision n'ont en effet pas

ie même poids dans les tr,ois-villages. A Diawar, le village et les individus forment deux pôles en

inæraction direcæ, du fait de I'autonomie conférée par le parcellaire. De plus les entrepreneurs

locaux sont Socialement bien inég€s, et leur monopole n'est pas remis en cause, quand bien même

certaines ifferventiors se dérodàt tardivement, ælle que la rÉcolæ de saison des pluies en 1992.

Sur I'amenage,ment de Thiagar, I'individu $se peu de par la configuration foncière' et les

entrepr€neûs sort âoins bien oontrôlés par les paysans, bien que leur matériel soit notoirement

insuffisant. Iæs structur€s collectives ônt |rrr rôle pépondérant dans la bonne marclre de

I'amenagement. L'Union des GIE, par exemple, dont la stnrcturc et les fonctiotrs sont pourtant

id*tqÉ sur les deux amâragements, déborde largemenl de ses pérogtives car tous attaclrent de

l'importance à la coordination enfte les villages à la récolte-

En onséquence, bien que I'inoertitude s'exprime globdement dans les mêmes termes entre

tes trois siæs, le-poias des diffêrenæs réponses apportées y est ûrès différenl- SII I'amanagement

de firiagar, il y a néæssité d'améliorer 
-la 

coordination eûtre les acteurs individuels et collec'tifs

(GIE, ùages). Deux stratégies sont privilégiées : la simplification à-travers la mise.en plaoe de

àg1as 
"oGcduo 

de gestiJn, oomUinCe f une stratégie d'adaPtation en oours de chantier'

L'âutonomisation des cerltres inffuieurs de décision n'intervient qu'€n seænd lieu, et demeurc

contestée à Thiagar. A Diawar, I'autonomie des individus et du village par rappod à leur

environnement, forde la simplification générale de forganisation du travail.

Ces différenæs se manifesteût t]?iquement dans les modalirés d'enchainement des clrantiers-

A Diawar, ils s'effecûr€nt parcelle par paroele, et les quaÛ€ drantiers Pglvett se _chevauclrer 
ur

un même groupement, abÀ qu'à Thiag* et Ndiethene, ils se déroulent GIE par GIE' voire sans

aucun clrevaucheme,lrt sur un villaç entier si les machines ne sont pas disponibles le moment venu.

Néanmoins, ces sitgations 
"onto"tées 

ne suffisent pas à expliquer la diversité des résultats et des

pratiques, car les éponses déployées par les agriorlæurs présentent un ærtain nombre de limites

dans leur efficacité.

5.4.2. IA limitæ da rêpottsæ déployêa

læs chantiers motorisés constifir€trt les composantes critiques de la gestion de æ sysème

de culfire. En effet, sur des amâragements récemment r€lBbitités, et sur le pas de æmps de

l'étude, le déroulement de la mise en eau ne Pose Pas de problèmes majeurs. læs performances

obtenues sont proches des objectifs des concepteurs, et les pannes de tg{3 q" P"PPT" sont rar€s'

Néanmoins, ôtæ situation iourrait se dégrader progressivement, si I'Union des GIE s'avêrait

incapable d".tut". la durabilité des r€seaux et des équipements hydrauliques' du fait d'une

mauvaise gestion des redevances en eâu ou d'un entr,etien réduit au minimum. Des
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dysfonctionnements dans la distribution de I'eau, en quantité comme en æmps, pourraient alors
retarder le bon déroulement des travaux pour tout ou partie du perimètne.

la gestion des chantiers motorisés @ncenûe I'ensemble des problèmes que pose la
coordination entre des acæurs plaés rlans desi positions variables par rapport aru< structures
collectives, avec des logiques parfois divergentes et une maîtrise relative de leurs activités. La voie
de la contractualisation, choisie darts les trois villages à travers le monopole livé aux entrepreneurs
locaux, s'avère peu efficaoe. L€s @ntrats sont en effet trop flous pour être sécurisants, et le

place les organisations paysarnes daru une relaton de étroite, mais
incertaine, avec leurs partenair€s. Cette tentative de égulation des inæractions entre les structures
colectives et leur environnement, se heurte au d@uilibre entre les contractants, dès lors que les
matériels réellement disponibles sont riares, à la fiabilité limitee des partenafuss qui empêche toute
garantie solide, et au déficit d'informaton sur le fonctionnement inteme de la coalition (Brousseau,
1993).

ffgurc 78 : Variation du nombre de moissonneuses-batæuses fonctionnelles clraquejour sur les trois
sites €n saison cha\rde t992
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A Thiagar et Ndiethene, ceûe voie est insuffisante, oompte tenu des maériels disponibles
sur plaoe. Mais æs faiblesses sont loin d'être oompensée par la stratégie d'adapation choisie, axée
sur la reclrerche de nouveaux maériels en æurs de chaltier. Cette proédure s'avère en effet mal
adapÉe aux modalités de gesion des entrepreneurs extérieurs, qui tentent de constnrire des
calendriers de travail pévisionnels en privilégiant ærtains clients, et ne peuverf toujours répondre
rapidement aux sollicitations.

En oonséquence, le nombre de matenids utilisés par village et campqgne agrioole
demcure plus subi que pilotê par l€s structures collectives. Il est largement contraiat par la
maitrise technique des entnepreneurs (féquence des pannes), et les êgles sociales pévalant entre

nombrs de moissonncuscsôanarscs focimcllcs

Y2 P3 N. P3 PI P2
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les paysans et les entrepreneurs locaux (monopole, engagements ercérieurs). Les chantiers

motorisés, et particulièrement la réoolte, sont I'occasion d'un véritable ballet de matériels entrant

et sortant de i'amâragement, alternant periodes de pannes et de fonctionnement (figure 78). I-e
nombre de machines fonctionnelles chaque jour présente airsi une grande irÉgularilé, et le trombr€

maximal de machines engagé une campagne ôrmée n'est pas un indicaleur pertinat des modalités

de déroulement du chantier. Dans la plupart des cas, il est en effet très éloigne du nombre moyen

de machines par jour travaillé et par jour potentiel, qui inclut l'ensemble des journées lotaleme

chômées (figure 7a).

Cette incapacité rclative à épondre à la disponibilité et aux performances incertaines des

mafériels, @ncourt à multiplier les peræs de æmps duiant le dêroutement des travaux . Celles+i
se traduisent à travers les démanages urdift des réæltes, les perfonnaaces médiocres des

chantiers, les attentes d'û chantier à I'autre, @nduisant à des enchaînenren6 séquentiels plutôt que

simultanés. Elles ne sort, pour autâût, pas systématiques dans un village donné, d'où I'irrégularité
des r€sultats observés globalement, mais egalement à la parcelle. Ainsi les délais entre la r€ælte
et la pÉparation du sol varient dans un large éventail autorr d'une moyqme de 10 à 20 jours par
parcelle en période eSivale, 30 à 40 jours en periode hivernale (figure 80). La diversié des profils

observés err1ne villages et campagnes agricoles, souligne aombien la conduite, subie, de leur
parcdle, s'avère égalernent très inccrtainc Pour lcs individus.

tableau I(LVil : Comparaison des perforrnances
entre recolæ et prêparation du sol

(moyennes sur I'ensemble des sites et campagnes

agricoles)

r'ecolte travail
du sol

différence
(Vo)

(a)

(b)
(c)
(d)

0,58
6,8
3,4
L,9

1,04
7,6
6,5
1,1

79,3
11,8
91,1
42,t

(a) : vitesse instantanee fta/h)
(b) : perforrnance quotidienne globale (hari)
(c) : perfonnance par machine et par jour travaillé
(ha/j)
(d) :nornbre de machines par jour poæntiel

figure 79 : Yariation des performances

globales de la préparation du sol et de la
écolte par site et carnpagle agricole
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réoolte (hâ/i)

(l) droitÊ corræpondad au rapport cûc lcs valeurs uto)æ
Aes pcrformanæ dcs deux c'hanticrs slrr I'emcnrble dcs sitcs a
canpagrres agricoles

On peut, dans ces ænditions, s'étonner de la relative homogénéité des perfomlances

moyennes gtobales des chanters par village (tableau XV). Iâ companison €ntre récolte et

préparation du sol traduit nettement un phénomène de compensation du différentiel de performance

htre moissonneuse.batæuse et tracteur, par une reclrerclre de maériels supplémentaires à la récolte

(tableau )11VItr). Pour autant, cette r6gulation globate ne rdève pas d'un rêcl pilotage onjoint
des deux chantiers. Leurs performances par campagne et par sile ne sont en effet pas corélêes
(r=0,01), et forment un nuage de points entourant ta droite qui retie leurs moyennes sur I'ensemble

des observations (figure 79).
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figure 80 : Distribution des intervalles entre réælte et péparation du sol par parcelle selon le
village et la periode

a. période estivale

100

O\ <l O\ .(r O\ + O\ rf O\ ç Or r(r o\ ç O\ ç o\ S O\ ç Ê'\ {-
éîîqlql 9 ,.àîTq ,;. ITeIcJ é.|. îîcf ql 9c| r. c| r-. s. ê vz O O tr. O .,r. O v. O rr. r-.

FiôlôlF.(\|Faô|ôlF.C-|ôl

(moy = 2l) (moy = ll) (moy -- 11) (moy: 13)

intenalle réælte - préparation du sol par paræUe (our)

b. période hivernale

80

60

&

ctrço\ço\éTTcisO rr: O ra:
F{ F. ôl ôl

(moy = 17)

ooêoôooclF;Y.,?çTç
Fa Fl É{ ?.4 F{ Fa Ff
Fr ôl t?. rrt rf. iO t\

(moy == 40)

ooooo oooooêocIçYt?ç Tc|F;Y"?Pq
Fa ra Fa Fa Fa Fl 7a Fl Fl
F. N (? tf r.. F. C-l (?. tt r/i \O

(moy = 38) (moy: 3l)

ooooooTc!r'tYT.9o=ËËsE
(mqy =29)

o.o o o o o
Tcla;tÎ..?ç
Fa F{ Fa Fa Fa Ff

F. ôl c.: ç tr

(moy = 34)

intervalle récolte - préparation du sol par parcelle (ou)

% nrrface en double cultrue

7o surhce en double culture

t72



L'homogénéité des performancas entre péparation du sol et mise en eau paraît a foniori
le fruit du hasard. C,e chantier n'est en effet pas piloté collectivement, mais traduit la somme de
logiques locales sur les parællas et GIE. Pourtânt, le fait est que, globalement et sous I'effet des
êgles collectives de gestion contrrôlant le déclenchement et I'enchaînem€nt des ctrantiers, les
paysans s'affranchissent d'un problème æmplexe, à savoir le calage de plusieurs chantiers avançant
à des viæsses très différenæs. Ce processus général de simplification se traduit cependant par une
accumulation des retards en æurs de campagne.

5.4.3. Une aonsêqærroe ogmnamiqte de I'oryanisation da frawil : Ia qutlitê da pey

En posant le problèrne étrdié, nous constatiqrs que, si la double cultue paraissait un succès,
sur les villages suivis, en t€rme de surfac€s esrblavées, elle montrait, sur des superficies variables,
des semis décatés par rapport à des dates que les agriculteurs considéraient comme limiæ, dates
confirmées par le éférentiel local. Cette étude nous a pennis d'analyser, puis de
formaliser, les différenæ éléments enûæt dâns la gestion des calendriers de travail qui permettent
d'expliquer ces différenæs.

Outre ce problème central de "al.ge des cultures par rapport à des risques thermiques, nous
avons, chemin faisant, soulevé plusieurs problèrnes agronomiques. Nors avons ainsi montré que
les pratiques variétales considé.rées com.me naormalesn en double culturc, conduisai€nt à des
mélanges de semences, doom4geables pour I'homogênéité des parælles et à rm calage des récoltes
avec les maturiÉs. Mais l'organisæion des chantiers de réoolte déæmrine également pour une large
part I'intervalle entre maturité et réælæ, dont dependra la qualité du paddy et son rendement
usinage. Durant tout ce lravail, aucun des acteurs de la filière n'attachait un poids réel à ceue
composante. Avec la liberalisatiott de la transformation du paddy survenue en juin 194, les riziers
@rnmencett à s'y intéresser, pour r€ntabiliser leurs installations. Un paiement à la qualité aurait
un impact profond sur la production, en obligeant les paysans à une plus grande vigilance dans la
conduiæ de leurs culûrcs.

tableau X.IX : Inæwalles moyens entre maturité et récolte des parcelles par village et campagne

Jours sc91 sp91 scg2 spg2 sc93t

Thiagar 9 v 23 43 18

Ndiethene 13 66 29 42 25

Diawar 23 32

I Ne connaissant pas fes dâres dc t€oolte psr parcele pour cene campagne, I'intervalle moyen es csimé en coqsidérant
qte nrr cùaque GIE fodrc dca récoltes suit I'o[dre dcs s€mis, et €o calculet la moyenne cntr" I'int€ryallc dcs
pt€trièr€s ct dÊmià€s r€colt€s.

Nos observations aux simulations effectuées sur RIDEV, montrent en effet que,
quels que soient la campagne et le site, le paddy est réoohé en moyentre à surmaturité
(tableau )(I-IX). Le phâromène est toujours plus marqué en saison des pluies, car les surfaces
emblavées sont plus grandes et les semis ptus étalés (Thiagar et Ndiethene), ou la récolæ est
declenchée tardivement (Diawar).
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tableau L : Qualité physique du paddy selon la campagne agricole

To référencer sp91 sc92 t studenf

grains endornrnages
grains verts
grains immafirres
grains clivés
grains crayeux

riz cargo
riz blanc
son
riz entier
brisures

1,2
0,4
2,2

40à65
6à8

77,5 à78
70 à 71,5

6à8
30à35

35 à 4t,5

3,5
1,L
1,3

76,5
4,6

79,2
67,L
11,1
L6,4
50,8

2,6
r,7
1,8

29,6
15,6

77 ,5
66,0
11,5
40,4
25,6

2,60*
-2,U*
-2,76*
16,69**
-6,37**

3,79**
L,92*
0,84*

-11,86**
13,83**

l variété Jaya, moyenne zur 6 echantitlons r€coltés à maturité physiologiçe en saison des pluies (source ISRA/FAO)
2d-1. = l9o
ns : non significatif au seuil de 5 Vo * : significatif au æuil de 5 Vo ** : significatif au æuil de I Vo

figure 8l : Relations entre taur de brisures, date de écolte, intervalle récolte-maturité, et clivage
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C'est également durant cette saison que les situations individuelles sont les plus variables,

avec des parcelles récoltéês jusqu'à trrois mois après maturité (annexe 9.4.6.1). En onséquence,
la qualité du paddy livé par rm GIE ou un groupe de GIE sera éminemment variable, alors qu'un
paièment indi-viduel est exclu comptê t€nu des faibles quantités qui seraient ainsi collectêsr.

Cette surmaturité génêrale pésenæ plusieurs conÉquences potentielles. Elle peut favoriser
(i) I'augmentation des quantités de paddy perdues par égrenage, avant ou au moment de la récolæ,
(ii) ta dininwion de I'humidité des grains et donc du poids tivé à la rizerie, et (iii) l'évolution de

h quafité physique du grain. fæs pertes par égrenage et celles liées aux églages de la
moissormeuse-batteuse en fonction de l'état de la récolte, n'ont pas été étudiées dans le cadre de

ce travail. Cæs mesures demandent en effet des prctocoles spécifiques, et Pour les s€coDdes, une

bonne connaissanæ mécanique des matériels (Andrcws etal., t9931. Elles se sitrent par ailleus
à une période rrès chargée en enquêtes, où elles renftent en æncrurenoe avec le suivi des machines

et des d,êcisiotrs prises par les acteurs, que nous avons pÉféé privilegier.

L'humidité du paddy à la rÉcotte varie en foncTion de la date d'intervention des

moissormeuses-batteuses par rapport à la maû.rité, et de la campagne agrioole (ableau LI et annexe

9.6-4.2r. Quoique diverses, les valeurs sont nettement suÉrieu€s en saison sèche chaude, et
proclres de I'optimum de m %, car (i) les récolæs sont mieux calées sur les maftrités, et (D

i'environnement climatique du grain (æmperatures de I'air stables d'un jor à I'autre et sur 24

heures, humidité élevée de I'air) permettent d'éviter sa dessiæation rapide. En saison des pluies,

les valenrs obsewées sont haucoup plus faibles, 11,5 Vo en moywrc, du fait du démarrage tardif
des récoltes. Dans un contexte où le paddy est payé indépendamment de son humidité, il y a là une

perte financière pour les agriodteurs.

tablcau Il : Humidité moyenne du paddy à la récolte Psr camPqgne agriæle

sc91 sP91 scg2 sp92

n

moyewte (Vol

cv

73

18,6
L9

35

11,5
23

23

14,2
20

63

11,5
11

Rcrnarque I Gn saison sèche claude 191, lcs hurnidités ont été mca,r€es avec un huEnidimètre à m€sut! dfurcE' et

tcs campagnes $ivântês à l'étuvc. Four dÊs problàncs d'étatornaç, les valeurs nc sont donc Pss roblcrnart

comparablcs.

L'humidié peut cependaff rernonter brusquement sur de faibles pluies, comme en féwier
1991. De fapn plus genérale, le grain zubissant des variations brusques de tempérafirre et

d'humidité de I'air entre le jour et la nuit et d'lme journee à I'autre, oonnaît des alærnances

d'humectation et de dessiccation qui influenænt sa qualité physique et son- tendement au

décorticage, æmme le montrent les observations effectuees sur échantillonnage". L,es résultats

obtenus sont en effet très contrastés selon la campagne agricole (ableau L) :

t nous faisons ab6traction, dans ce raisonnemeût, dcs pmblànes qne pos€nt te transPon et le stockagc du Paddy dcPuis la

parcelle jusqu'au carreau usine, bian qu'ils soient loin d'êtr€ résolus.

2 le lecteur trouvera en annexe 12.3 le détail du prorocole s..rivi pour évaluer la qualité physique du paddy.
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(i) en saison des pluies, le pourcentage de grains endommagés est élevé, lié sans doute à la
pésenæ prolongée du grain sur pied. Il y a par contrc peu de grains verts, immatw€s, ou crayeux.
If,Æ grains clivés sont beaucoup plus fréquents. læ rendement il itz cargo, avant polissage, est
légèrement supérieur aut normes de éférence, mais le rendement en riz blanc leur €st inférieur de
3 à 4 points, émoignant de pertes plus importanæs dars le son. Læ riz produit est essentiellement
brisé.

(ii) en saison sèclre chaude, les grains verts, immatures ou crayeru( sont plus fréquents,
soulignant des problèmes d'étalement des maûrrités par rapport aux récolæs, et de æmplissage du
grain. fæs rendements en riz cargo et riz blanc sont inférieurs à la saison des pluies, mais le taux
de brisur€s dimiaue fortement, de même que le pourcentage de grains clivés. Ces deux variables
sont en effet foræment corélées, les clivages formant autant de lignes de fracures à partir
desquelles le grain se brise au décorticage.

Le taux de brisures augmente avec la date de r€colæ en saison des pluies, I'intervalle
maturit&récolæ en saison sèclre chaude (figure 81)r. Les retards dans lcs récoltes, en favorisant
le clivage des grains, diminue la qualité du paddy et la production de riz cntier. L'influence
sur les perûes au décorticage est moins évidenæ. Certes la quantité de son produiæ est suÉrieure
aur( normes mises au point à l'ISne, mais la corélation de ætûe variable avec le taux de brisure
est relativement faible, quoique significative sur les deux campapes (r = 0,19 en saison des pluies,
0,34 en saison sèche chaude).

C.€s résultats traduisent I'influence combinê d'une récplæ à surmaturité et de conditions
climatiques défavorables à l'évoluton du grain (petiæs pluies et rosiee). Ils sont oonfirmés par de
nombreux travaux Éalisés par ailleurs, montrant que le taux de brisures est lié aux clivages, et que
ceu(-ci se développent du fait de réhumectations, dont les effets sont d'autaft plus importants que
le grain est sec (Siebenmorgen et Jindal, 1986 ; Kunze, 1991). L'humidité du grain n'est donc pas
un indicateur suffisant pour juger de la qualité du paddy réælté, car il ne péjuge pas des
alternanæs d'humecations et dessiccations que ælui-ci a connu avant réoolte.

Ces résultats sont à replacer rlens fu psrspective d'un paiement du paddy à la qualité,
inexisant jusqu'à présent. Dans cette opique, les agriculæurs devront raisonner différemment la
conduiæ individuelle et oollective de leurs cultures. Outre la reclrcrche d'une meilleure homogénéié
du peuplement cultivé; à travers l'utilisation de semenæs purifiéês, du contrrôle de I'enherbement
et de la ftmure, ils devront se montr€r plus vigilants sur le calage des réooltes avec les maturités,
€n simple comme en double culture. L'amélioration de la gestion collestive de la rizictrlture aura
donc de multiples effets sur la durabilité des périmètr€s irrigués. Reste à en définir les grandes
modalités, à partir de I'analyse effectuée r|,ns c€tt€ seoonde partie.

' fi ervâlle maùrrité-r€colte est un indicaæur physiologiqueorent plus pertinent que la date de r€coltc pour juger de la
variation du tsux d€ brisrre. Mais nous ne disposons que de 22 échantillqrs en saison des plui€s où cetE variable est connue,
sur lesquels il n'apparait aucune liaison avec le taux de brisrc (r = 0,04).
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Nous intr,oduisons cette troisième et demière partie, composée d'un seul chapitre, en replaçafi nos

ésultats dans le cadre plus large de la gejtion des organisations, ptris nous discrrtons de leur

validité. Apês avoir tié t"s 
"iteign"-entr 

m&lrodologiques de ceJte étude, nous defiaissons

quelques pi'sæs ae reclrerclre intérssJant les sciences sociales. Nous illustrons ensuite æmment le

Ëi"gi*ri.i"ff*t"e a permis (i) d'orienær la production de nouvelles référenoes agronomiques, (ii)

Oe âefinir des voies d'asrélioration possibles des modalités de gestion de la double culture. Nous

t"tri** en proposant les bases d;rme démarclre de conseil itrtégrant æs différ€nts éléments'
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Chapitre o.

Des processus collectifs de décision à I'aide à I'action

6.1. Représenter la gestion collective des systùncs de culture en situation d'inccrtitude

6.t-1. Dêcïsîans coordîtutîon dæ æteun et Înceftiade

Nous avons montné, à travers les ûois cas étudiés, que la gestion oollective des systèmes

de culturc pésente deux invariants, qui recoupent des observations faites sur des organisations d

domaine administratif ou industriel :

(i) pour une structure collective, les individus qui la composent et son envirotrtrement sont

source C'incertiurAe (Crozier et Friedberg, 1997 ; Courbon,1982) ;

(ii) face à oefre iacertitude et à la double coordination néoessaire des activités et des ac'teurs'

elles développent des répmses relevant de gnndes catégories (æntractualisation, simplificarion'

adaptatiod,'eont les æÀbinaisons, multiples et changeantes au count du æmps, sont spécifiques

à Ciacrne, comme le laisse pévoir le principe de contingence (Godet' 199$'

ces éponses relèvent bien d'un processus de gestion, au sens où elles visent à réduire la

conpfexite poL pemlette l'acrion (Mid;, 1990) . Mais leur relatif échec, par rapport aux objectifs

que'se fixlnt àU""tio".*t les agriculæurs, dénoæ des déficienoes dont I'origine éfute

prrti"tt"-*t notre hypothèse initiale de travail, à savoir la corlstruction de programmes

itetiri*""fr ooUec.ti* ae travail. Nors ayons, certes, monté l'exisænce de êgles de gestion,

régulart les rapports entre acteurs autour des décisions à prendre. Néa1noins, ces P-rooessus ne

-io"pona.trt là. fleinement à la défnition du æncep de modèle d'action sur laquelle nous nous

sommes appuyé, et æ pour deux raisons essentielles :

(i) la difnculté des agriculæurs à formuler, 4 ante,leur organisation future au delà du

chantier de récolte, même bfou'ils sont sollicités par un observateur extérieur qui les confnonænt

à des jeux de sinrations. Ce constat se traduit notamment par I'absence d?btqfs inærmediaires

dans le déroulement des travaux, donc I'absence d'évaluations programmées qui permettraient de

jwer de l'état d'avancement Aes olrafions et de Fen&e des mesurres corrertives éventrelles ;

(ii) l,aocent mis sur les adaptations eû oouni de campagne, cotçues non plus seulemelrt

æmme le "slzc&" nécessaire à touæ organisation pour fonctionner, mais oomme rme stnégie de

gestion, à part entière.

Ce faisant, les organisations paysannes êfirdiées montr€nt des diffictltés à stnrcturer leurs

astivités autour d'un moaae a'action oollectif, alors que les capacités d'anticipation a de

ftoup""to" sont considérées par de nombreux a1æ'rs oomme un moyen' pour les entreprises' de

maîlriser I'incertitqde liê au jeu des acteurs et à I'avenir (Godet, 1991). Cæ cas eS original par

rapport aux études menees 5usqu',ia sur les processus de décision des agriorlæurs, qrri font ressortir

aâir types €xfiêmes Oe situlatiôn ae geSion, observés dans les exploitations agricoles individuelles

(Papy, à paraître ; figure 82)-
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fuure 82 : Répartition des situations de gestion en fonction du degÉ d'inoertitude et de la
Ériodicité des décisions à prendre

décisions
non

cycliques

incertitude faible

cvolution possible par acquisition
delpéricncc et mcillcure maftrise
descornpcanes & p,rocesss de

g€stion (d'après Papy, à paraître)

Le premier aux décisions cycliques prise do"s des conditons de faible
hcertitude. Il couvre I'organisation du travail, la gestion de la sole d'une olture, et dans une

moindre mesure, la gestion des systèrnes fourngprs. Plaé dans un envfuonnement suffisanment
stable sur le pas de temps coosideé qui ne dépasse pas I'amée, I'agric'ulteur se forge d'ext'rience
un programme de pdoage, fonctionnant sur la base d'o$ectifs à atûeindre et de la mobilisation d'un
oorps de êgles, en foncdiqr d'év&rements aléatofues, en général climatQues.

Iæ secqd correspond au domaine de Lr gesion stratégique, ensemble de décisions
ponctuelles tels que les choix d'investissements ou d'activités, qui engage I'e:çloitation sur un pas

de æmps plus long et doivent intêgrer l'incertitude de I'avenir (Hémidy Qû, aI. , 1993't . Dans ce cas,

I'agriculæur constnrit son raisonnement autour d'un ensemble de æntraintes à respecær, plus que

d'objectift pr€cis à atteindæ. Iæs êgles de piloaç sont plus floues, et I'activité décisionnelle
consiste plus à ésoudrre les problèmes lorsqu'ils se pésentent, qu'à ap'pliquer des programmes pé-
établis qui peuvent s'avérer inoperants du fait des modifications impréwes de I'environnement.

I: situation de gestion étudiée ici se tnruve dans une position intermédiaire, liee tant à la
multiplicié des acæurs et des niveaux d'organisation impliqués, qu'à leur inexperience globale par
rapport à une innovation récente. Elle se stnrcture autour de décisions cycliques, sur lesquelles les

/

. confraÏnta à respeder

. résolution de problàmes

organisation collective
du travail
(cas Sénégal)

organisation individuelle
du travail
(cas France)

. objedifs à ûeindre

. mobîIisdîon dtun corps dc ràgle^t

gestion de la sole
d'une culture
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S'agissant de I'aide à I'apprentissage, deux questions nous paraissent lmportantes à traiter :

comm€nt Jévelop'per les capacités collec.tives d'anticipation, en supposant reduiæ I'incertitude née

de dysfonctionne,ments techniques ? Comment aider les acteurs à imaginer et négocier de nouveaux

projéts organisationnels ? Pour y r€pondre, la démarctre "essai-erreur" n'est pas satisfaisanæ pour

io'rai*À acja exposees Nous faisons I'hypothèse que la modélisation des

sitlations ae ge^stion" et la éflexion à partir de simulations repésenænt 'ne voie aftapù'e po*
stimuter. æs Iroc"ssur d'ap'prentissage collectif, æmme pour amâioy^r^_les _oonnlssances 

de

I'observaæur 
'exrérieur 

sur fôrga"isariur étudiê (Hatchuel et Moisdon, 1993 ; Pavard, 1994).lÀ

section suivante illustr,e son appliotion sur noûe problématique, €t propose quelques pistes de

reclrerrche tirées de cette e:çériace.

6.4. hoposidors Pour une dérnarche d'aide à la dÉrision

6-4.1. B/Àçæ t téoriqu\ a nnltodotogQua

Iæ clroix et la gestion des équipements dans les exPloitations "gttftt 
font I'objet de

nomb(eur( produits de conseit, inægrail ae plus en plus foutil informatiquer. Si leurs princiPes

théoriques et méthodologiques sont ioin d'être toujours explicités,Ieur forme permet de les classer

* q*tt" catégories -"j",;to, caractétisdque-s des démarches qui les sous-tendert : (i) des bases

de àonnées rt*r.nani de stocker l'informæion concemant les æmps de travaux et les

des équipements, (ii) des outils d'opimisation essentiellement fondés sur la

p-gra..ai* linéaire, (iii) aes systCmes experts, en le simplifiant, le raisonnement

iUù pur u" 
"rpert 

aure que I'utilisaæur, suppose ne rien aonnaîtrc au problème (Halærman et aL '
1986i, (rv) des genéraæurs de systèrnes exPerts, Pennettant de représenær les oonnaissances 

"1
êgles de décisi; de I'agriarlæur lui-même (Iævine et Pomerol, 1989) '

I-€s bases de données, utiles pour fournir de I'information et des éférences, ne permettent

pas en elles-mêmes de fonder une démarche d'aide à la décision. Elles doivent être associées à des

.rtifs A" modélisation, dont elles alim€nt€ût certains paramètres, teues que les performances des

malériels. Fondée sur la théorie néoclassique de la décision et la r€clrcrche d'un oæ b& rwy,la
prograrnmation linéaire répond mal aux conditions reelles de ctroix et d'utilisation des equipements'

àonrT eUe donae une vision normative, celle des €xperts, et simplificatrice du fait de sa stnucturc

puremeût mathématique. Etle est enclr€ trrès preseræ de nos jours, tant gary lï^.Pays

tO"f- "t 
Edwads; 1986 ; Kline et at, 1988 ; Jannot et Niæletti, 1992) qu'en voie de

dévelop'pement (Hetz et Esrnay, 1986 ; Singh et Chandramtne, 1994) '

I: tendâûce de ces outils est par ailleurs de vouloir traiær, durs un même ensesrble, Ies

décisions d'ordre stratégiqr.le, ætles que le choix d'un matériel, et les décisions relevant de son

utilisation, liées à I'oiganisation du travail. L,a diffrculté de coupler æs deux voles, qui

fonctionnent sur des Pas de temps et des prcæssus de decision différents d"ns I'qPloitatiol,
conduit à la conoeption d'oufils peir transpareirts, oouplant des modules mathématiques genérant des

solæions 'optimies", à des syitèmes er,pe.ts fo"ctionna"t sur la base de règles, qui exPlicitênt les

résultars dd premiers à l'utiiisateur qui peine à s'y retrouver (Khuri et al-, 1988; I,al A al',
1g0). L'évaluation du risque climati{ue 

-part 
en général de lrr notion de jours disponibles et de

norrres d'expert quant aux relations cti-ai - sol - cutture - machine (Donken * al., L994) '

I 
une publication Écente necense pas moins de lD outils pour gérer le travail et les équipements, uniquement pour la France

(Trame, 1994r.
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. ^Dry 
touæs aes applShes' la relation entre expert et agriculteur reprend I'image classiquedu maître détenteur de oonmissances vis-à-vis de t'apprenant, qui en est, par définition, dépournr(Aumont et Mesnier, L99zr. r-e conseil est alors * *us * .rrgt" pr"..riçrîir, t'expeJ rournissant,

l:e"- ol sans I'appui d'un outil informatique, la (ou les) iof.,ition(rl 
"u 

p-ifa_" posé parI'agriculæur, à charge pour ce dernier de l'inLgrer dans son système de pend et d'action. Si l,on
pelft faire t'hpothàse que ces approches suffisent pour des diagnostics 

"tàe"i.io simples æls queI'identification d'un ravageur et son contrrôlet, eil"s rtootoer,t rapidement leurs limites pour desprcblèmes oompleres de gestion, êls que le ctroix d'un equipemàt ou d,un mode d'organisation
du fvail, pour lesquels I'oçérimenation sur. petites paræùa n'est plus de mise, et l,optimum
mathématique n'a guère de sens (Læ Moigne, 1990b).

-_ La démarche Proposée pour aider les agriculteurs dans la résolution de tels problèmes, part
d'une approche constructiviste où 'l'objectif n'6t pas de découwir ,* ,errc existawe
enérieurencw anx actears irrrplqu^ dans le procæus nuis de cowtntire un "jeu de clés" qui leur
o.uyrim des pottq et reur pennettm k!h!!r-irrer, de prcgtesser confomaneit a kun obi'ectifs a
à lcun systènæs dc raleuno {nor, tp2. EIle est en graride partie fondce sur te ooicep ae moaete
d'action, et s'artictle autour des principes suivants (Attoaaiy et Soler, 1991 ; ngure'g? :

.- clnque agriculæur possède sa propre expertise, mais oelle-ci est en genérat implicite et mal
struchrree ;

. la première fonctim de I'expert extérieur consiste ônc à expliciær, même partiellement,
oetæ connaissance, afin d'en tirer une repr6sentation validée par les-deux ioæ."*Âæ ;

ætte repésentati@ peut ensuite être traduiæ sous forme informatique, en utilisant un
langage approprié, relevant du domaine de I'intelligence artificielle :

. oe modèle est €nsuite simulé sous différents sénarios, dans un premier temps pour être
Ttre:-fu un seoond temps pour évaluer I'intéét d'une éventueue -odifi""tion p..'."glo* 

"*objectifs que se fixe I'agriculæur.

du dialogue interactif entre oonseiller et agriculteur, la démarche vise donc à
stimuler. les^processus d'apprentissage des agriculæurs, en favorisant, d'une part, leur aute.
liaelostic (Bourgine, 1989), en amplifiant, d'autre part, leur raisonnement sur'la base de
simulations, dont on fait l'hypothèse qu'elles sont soune d'appreirtiss"g" 

",, 
rne." ûtre qu,une

expérience vécte (Qufuu, 1986). Selon la formule concise âé françoË papy (tSgg), il s,agit
d'apprendre pour joucr, et dejouer pour apprendre, formule r'"ppiqu"rrt à;"iu"u". également
aux-ænseillers, qui améliorent ainsi leur oonnâissaûce ae's moaatar ae gestion des agriorlæurs.
soulignons qu'en dehors de I'approche-frangise, oes principes originaux finaenr"pp-"Ë.-*r p"u
!e travaux en agri@lture (Nitsch, 1991 ; Sturh et ol., tggl; Vtitæson et al., op.ct. ; paine et
Toumsley, 19a).

la démarclp est mise en oeuwe sur des problèmes complexes de fonctionnenent de
l'exploitation, doût ils constitueût ry po.t" d'eirtr,ee privilégiée. fials ta pfrase conceptuelle, la
première étape consisæ à constnrire, à partir d'éftdes & cas, u" caate générique de représentation
du problème, cadre qui str'r"t"ry. le logiciel infornatique, puis d; batir un laniage adapré

par une progranmation sim_ple et transparenæ, de repésenær ctraque âfloiation
lFdfie-*1etrt, Nous disposons avec orELo, d'un logiciel éfundant à ce.s criêres pour
I'organisation du travail (Attonaty et at., 1990).

I mais le passage à la lune integrée complexifie le problème, et nécessite une meilleure prise en compte des connaissances
des agriculteurs et de leurs processus d'apprentissage pour être développee avec succèr (tutrtæ* n it at. , lgg2.l
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6.4.2- EAéNinefiation de Ia dhurche dans les toîs viil4g6 êûtdiês

Nous avons oçérimenté cette démarche avec les paysans des trois villages suivis- I-a phase

d'observations et de restitutions a permis de tester I'opérationnalité du cadre de représenbtion de

forganisation du travail, d'effectuer un travail d'aulodiagnostic avec les agriculæurs et de

construLe tme base de données s@fique et fidèle à leurs situations, ænoerrrant notamment les

performances des chantiers. c''.æ-eiÉlpàe,lÉtbngUe, avant d'acquérir les connaiss:-nces nécessafues

et sufnsanæs pour passer à une modè[sation à laide d'OTELO. C.elle-ci a été effectuée en 1993'

et les ésultats des iimulations ont été discutê avec les agriculæurs avant le déclenclrement de la

réoolte de la campagne de saison sèclre chaude (annexe 11.3)-

c.ompæ tênu de I'importance des décisions touchaût aux clroix des variétés et des dates de

semis, nous àvons couplé, dè manière purcment manuelle, oTELO avec RIDEV (figure 88). tr éAit

également pévu un.odul" "to"uy"g"", qi n'a pas été développe pour les raisons exposées

pft"Ca"rnmert. Si la simplicité t ctinique dè la double cllturc de riz pose peu de problèmes de

.oaet*ti* sous oTEI3, ta spécifiaÉ des modalités de gesion pésenæ deux difhcultés

majeures : æmm€nt intégrer t'iicertinrae ? C,omment représenær la dimension _oollective 
de

l'organisation du travail, sachant qu'OIELO €st avant tout un outil motro-agent ? Nous nous en

sommes tLés, moyennant oenahe; simplifications, illustrant la souplesse du logicielt :

(i) conformément au point de vue adopté dans cetæ etude, nous avotul réalise utr modèle par

village, et limité le découpage de I'espace aux GIE. tæs parcetles, et les individus qui les pilotent,

ont dorc été ignoÉs ;

(ii) nous avons choisi I'ordre de r€alisation des GIE €n faisant jouer implicitement trois

êgles : daæ de maturité, éloignement du village et proximié geographique ;

(iii) nous avons considéé qu'une machine présenæ sur un village travaillait chaque jour,

avec rme performance journalière àoyentte incluant tous les arrêtS recenséS en Cours d'éûrde ;

(iv) les oÉrations de mise en eau et semis ont été regroupees aans 9 mê-me clrantier' dont

les perfomranoes varient pour chaque GIE en fonction des obsewations effectuées.

Sur ces bases, nous avons Éalisé une €rie de simulations, oonstnrites à partir de la situation

de la campagne de saison sèclre chalde 1993 à Thiagar et Ndieûrene, de 1992 à Diawar (surfaces

emblavées, 
-Aaæs ae semis et variétés). Aprè avoir validé, sur les observations de fannê

préédente, l'organisation globale du travail par village, nous avors présené aux agriculæurs les

ii-ul"tio* obættoes avec Les modifications suivantes : semis plus précoce en saison sèctre clnude,

calage du démarrage de la récolæ avec la maturilé des première's parcelles semêsz, augmentation

du iombre de materiels utilisés et suocession simultanée ettre récolte et pépararion du sol.

t le détail des modèles et des simulations est pÉsenté en annexe 13.

2 en faisant donc abstraction du problème de portance, que nous n'avons pas intégrê à ces simulations'
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ifiirtr ;ft#ff;:J ijfiffiinteractif 
d'aide à la décision adapté à la gestion de l,organisarion

variété
date de semis

type de sol
date de vidange
état du couvert

simulations sous plusieurs scenarios climatiques
(P, ETP, T)

dates de maturité
taux de stérilité dates de portance

dates parcelles
récoltables

.1,

/

Â
I cycle / stérilité Iw

\

interface manuelle
surfrces récoltables

t--jcF*l
I ctunatlques I

.1,

@
I

modèle d'action
spécifique

calendriers de travaux
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L,htérêt de ces simulations ne éside Pas tant dans l'évaluation du risque climatique,

finalement peu élevé même *. *" rcti" inægrânt des années pluvieuses, que dans I'andyse que

fontlesagriorlæundesmodificationsp'Û'Posée"parrapPortauxmodalitésdecoordinatiorrentre
acteurs €t d'anticipation cles êvenements qtittt"s suPposent' Chaque village a erl' sur.ce plan' une

éaction différenæ (annexe 11.it. A Thiù*, u aiàssion' très ;nimée' a porté sur la pertinence

d,acærder le monopole a*-to1u"* a ii*tr"eo.tt"* du village, monopo.le. quj sera largement

contoumé lors de la période qui ,uirra. I naËtrrene, les paysais ont plus insisté sur les relations

avec la CNCAS, 
"t 'irndiliït3'J'"u.tr"". 

ro aates ài semis en saison sèche clraude sans

modification du catenarier a'6i des prês. A Diawal, les agriculæurs Tt rT beaucoup moins

intêressés, sans doute parce q" iftïà"i*t prt T p*i*- dJrÉatisation de la double carlfire lors

de la éunion, -.1, p""ro*t?gî"ï*âu'ruit io r.ina*" diffic{ltés rencontrées q 1992'

6.4.3. IntÉrê9 et lirrlits de ta tl'émtrche dots le contæte da dello

L,intêrêtdeladémarclre,simulatiorrsoomprises,porrrlesagriorlæursn'aErêtrevali<lé'
vulabrièvetéuesonexperimenation.Torrtjusæpouvons-nousobserverquelescomportements
observés en 1993 e ftiagarîldietlr*e æmoipeitt a'une nette amaioration par rapport à 1992'

Iæs quelques râ[rions C" ,"J*i* Ae rCstitats et les tombreux entrretiens individuels ont

également permis' au ..*'Ë"IË t*pt"lu*' a" leurs connaissances avec des

savoirs extérieurs, a partir J'tine formafisæion de leurs situations' Il nous est difficile d'aller plus

loin dans cetæ éflexion, sans miegx æmprendre les processus d'ap,prentissage collectifs à I'oeuvre

dans ces organisations.

De totre point de vue de clrercheur' cqtæ démarche a permis de stnrctur€r notre diagnostic

autour d'une constructiotr d" î; téIé, ;*cà et validée ptt a p'" 
-"Ïî lî-lg1ns 

Le travail

de modélisation 
" 
*r,riurîiuffiiââi.Ë ai"gn*ri", â 

'oe"ant 
les parrs à réagir à des

propositions dont les erres zur iëirs sysêmes ae cuttnre pouvaient être quantifiées et évaluées' au

moins en terme de calendrier.

Ces éactions nous ont sortis de la sphèrc teclurique ryur atofer des problèmes

organisationnels "t .o"1"*,-îgrooo-t par lâ-même I'iilÉrêt à'""tt t dans le système de

produc{ion agricole prt * ptUe-" coïpnxe -mais 
sectoriel' interagissant avec d'autres

ËîË-LÏ]ïo"ârion*a" ililËlt*1i."-a également facitité le dialogue avec nos collègues

agrophysiologistes et hydraulici€ns, en couplant sous uûe forme analogue' à savoir des modèles

fonctionnarf au p., a",*rfr""-rii"., G'*o*itrr"""t portant sur des mécanismes biologiques

et sur des Processus décisionnels'

Cetæpremièreexpérienceévèleégalementcertaineslimiæs.outrel'approforrdissementdes
proédures de vatidation, .taîàîùre,i*'"*rr de modélisation devrqrt évoluer vers rme meilleure

Ë[.;}]il, dri"-ii-*rio"^"ou."tiu" des processus de gestion. C.omment repÉsenær les

inæractions en,.e acteurs;Ë]o Ëæ-t*d& d'une partlavec leur environnement d'autre

part ? Ainsi, il o,ot pr" p*.iur" avec oibl-o, d'aider mtripreneurs et GIE à négocier, alors que

ce problème * po*. 
-Ë'ilr-a"*-t" 

,t"tiotion de h double cult'ret' L'aprparition d'outils

multi-agents ouvrc des persPectiv€s inéressanæs po* o* les problèmes rel:nPt d'une gesion

collective des ressources Tffi"Ë'-rgsafEtt-t hrgement àu domaine de la recherclr' ces

t I'exercice menê avec les astisrlEurs de Thi4ar a bien pen{: * souligrer' dt t"": ry.:: * Ï' I'itlcidÊncc d€s têlations

avcc les ent €pr€neuo -. r" gc-i* Ë ;;;ù;id*. urrir ir n;i pur permis d'inrégrcr les o$ectifs, $raregi€s et

modalités de gesion de ces dcrnfers dans un raisonnctnent cornmun aux deu,( goupes d'scleurs'
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;H:** or*sivemenr ûouver un champ d'application dans 
'aide 

à la dêcision de groupes

Réfléchir sur des situations virt'elles implique des modes.çécifiques de pensée qui, pourdes pavsans africains -'Lph:Ft"r, r "ir-rÀ J"iËiL ae naturet.i t,ËuËaËi*ao viruels,cette hypothèse mérireraii-d'êrre;*ré" d;ËLilo". variés. pour rÉd"i- ; ,"ft soit peul'écart entre le monde ,*r." ,..p"c*IràT""1'ious 
"uggc-^ d,adjoindre aux ourils desimulations, des modules^ 

_* î":'cdhtqË;k. démonsratifs, æib qu" des sysrèmesd'information géographique pour tes paiomenÀ rp.àt é.. Dans cer esprit, il ànvient égalementa'approfondir la dimension- pédagogiqu" Ju i" f,d"'"o"rtu, en partant des aoquis obtenus dansd'aurres disciplines ættes que les;"il; J" iàrâi"".
Plus globalement, cetæ démarche va dans le sens d,un renouve[ement de ra fonction deoonseil' Passer de la orescription ara maitutique suppose, de Ia part des conseillers, une évolutionde teurs propres renkenations er manières de riiL...oe3 Ëf"d.;;Ëîirr"-. francais(Papy' 193)' cetæ èvolution t"p*t*æ*"î,,ffiriaior" avec res pratiques de "vulgarisation.rencontrées dans les stnrctures de devetoppemeJi* Àr.iqu". Des recherches sont donc nécessairespour préciser les ænæx'tes 

_insrirurionnels,'r9r n nrr, iÀ àeaoaes, i"di"ù;"Ë;;; groupe, qui
i:;trT 

d'améliorer à moindre corit ta tonctionie-oonsel 1Afi"ry;;, ,,rà ; Mousser et

ces caractéristiques 
_de 

ra fonction de conseit seront spécifiques à chaque cas. Ainsi, rrensdes situations æIles qui celles Au.aeh, ot fes fîfrËao;y*,, dans un laps àe æmps æs @urt,assumer de nouvelles resryn-sabilités. de gestion, 'pibt". * nouveau sysême de cult're et traiteravec un environtrement socio-'economiqueâ pr"itr Àrur"""o".*t, l,aide à l,apprentissage néoessiæd'abord un suivi pas à pas' une éflexiôn en tirpr oca a p.r* de chaque dysfonctionnement, avanrde passer à des exercices d'anticipation 
"t 

a" ooiur.r"rioo d" st aégiË;.-Ë;i;;ft..r"rc aoipouvoir inclure dans le même processus, des acteurs relevant de spières diff!iltÀ lexproiationsagricoles' organisations p"{:.*î, entrreprises de travaux agncuÀ, si, po* ao In o^ de temps,de moyens humains et de réduction de la-complexité, oo* ,oo^ été amené à priv égier .rlns c€Éteétude, un point de vue ea.'ï ces û"ir, iI;-;"rrï;î.ea*m a"Ji"*#ra"-ôu"r" genéreepar les différents acærÀ passe par une amérioratià oopirrt-J" ,d;;ï#J".

6.5. C-onclusion

.. cetûe mise en perspective rattache nos r€sultats à des travaux relevaat de <lisciplinesdrvenes' sur des objets d'étude parfois éloignés ae notte champ de ,orr"."rr", .uir-Luan*, pauou prou au( processus de gestion individiels et ollectifs. S* 
".s 

bÀ;';;;p" renu deI'expérience aoc'murée au @u!rs de ætte eta", "t rypor* ci-après un carrrre genérald'organisation, applicable aux recherclres p..*Ë ;-g.don collective des systèmes de cultu€.
(i) Ia multiplicité des acteurs sous-entend une pruratité de points de we sur Ie mêmesystème. A chac'n oorrespond un Rt conaucteur u, *" ioi"irc a" rechercrre s@ifiques. L,a miseen reladon de ces points de 

1ue 
est tn probleme central, pour lequel nous ne di-sposons pas enoored'expérienoe. Des moyens limires inposenr;";lt;il poinr de vue parmi piusieurs.

(ii) I'existence d'une demande des acteurs nous sembre indispensable pour la cohérence etla fiabilité des travaux, dans ses diff:rentes phr;;';L*ation, anaryse, validation et aide àI'action. Elle guide bien évidemment r" 
"h.ilT, Ëi"t le vue aaopæ ;
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(iii) à pardr de cetæ demande, la mise en place d'un dispositif de recherche-action doit

assurer le æntoOt" interne et externe des travaux, et notamment les dérives relationnelles et

scientifiques possibles ;

(iv) la pturidisciplinarité, associânt des repésentants des sciences de la nature, des sciences

sociales, et d; scienoes informatiques, est néæssaire à la comprârension et la r€pÉsefiation des

différentes facetæs des situations de gestion ;

(v) I'usage de la modélisation, par le souci de rigueur et de formalisation qu'elle impose'

est un outil à développer pour I'articulation des disciplines ;

(vi) ces recherches sont finalisées par un o$ectif global d'aide à I'action' qui- suppose la

mise en forme de méthodes de diagnostiô et d'apprentissage, éventuellement appuyês par des

instnrments informatiques, et une éflexion sur leur mise en oeuvre en situaton de conseil'

ces différents éléments ont peu de chance d'être tous râlris en un même lieu,

particulièrement dart5 les situafions t-pi""t"s, où la demande vers la reclrerche est, à I'origine' tês

souvent institutionnelle, et la pluridisciplinarité difficile à construire, faute de participants

potentiels. Il est donc fondamemal que ces reclrerclres puissent s'articuler les uaes aux autnes, Pour

à'etia*ær économies d'éctrelle. Ce souci impose aux clrercheun un effort de formalisation de

leurs connaissanæs, afin d'en tirer les éléments gârêriques utiles en d'autres lieux' L'expérienæ

vécue sur le delta nous monûe que les voies theoriques et méthodologiques traoé€s en France,

irrtéror.nt égalemant les égions 
'tropicales, 

rÉsultat dont nous @mpons élargir la démonstration

à d'autres situations dans les amées à venir.
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La gestion ællective des systèmes de culture repésente une problématique nouvelle pour

Iagronome, qui I'amène à élargir ses echelles d'observation et d'inærvention' et à étudier les

inæractions entre acteurs, para[âement au:( processus de coordination entre astivités qui lui sont

plqs farniliers. C.e travait 
-ne 

prétend pas, loin s'en faut, couvrir la totalité d'un domaine que

i'rgrorro-" tt" p.t t, a'ailleun,i tui seut ap'pétrender. Il se veut d'abord exploratoire, et représenæ

*J Cap" *ag ao râsdtats théoriques ei méthodologiques obtenus sur des situations de gestion

à décidèur unique, vers des démarclres à même d'aider une pluralité d'acteurs à gérer en commun

une ressouroe Wftgêe.

part nt de I'exemple de I'organisation du travail en double culnure irri$ée dans le dela du

fleuve Sénegal, nous avons -ootré qu" la diversité de conduite des systèmes de orl-ture par les

organisatioÀ paysames, s'explique par un modèle construit autour des Proæssus suivants :

(i) les acteurs individuels, paysans comme entrBpreneurs, ont des comportetnents inærtains

pour les structures oollectives, au fait pour les premiers d'uae mauvaise ooordination de leurs

àe"irio* individuelles, pour les seænds de la mauvaise maîtrise teclmique et éænomique de leurs

equipem€tfts ;

(ii) face à cetæ incertitude influant sur ærtaines aomposatt€s du système de culturc, teUes

que les performances des chantiers motorisés, les structures ællectives deploient rm ensemble de

tiip""*", pour les rmes, cherchant à structurer les inæractions enÛe acteÛs (contracUnlisation'

Cgles oottectives de gestion) ou à les rÉduire (autonomisation), pour les autres' 
_à 

s'ajuster aux

évènernents renoontrés en æurs de campagne. La diversité des r€sufta6 observés s'explique par la

diversité des éponses mobilisées, seules ou en combinaison, et par leur efficacité variable, fonction

des delais de éponse induits par les comportemens individuels ;

(ru) malgré la reclrrence des décisions à prendre, I'o<istence d'apprentissages cumulatifs

et la constnrction d'un modèle d'action collectif n'apparaissent pas de façon évid€nte. Cette

situatiol déooute de plusieurs contraintes : la faible oçérience des adeurs en matière de gestion

collective et de double cglture, la position mitigée de la double culture dans leurs stralégies

hdividuelles de production, et le poids fondamental de I'inoertitude sur les décisions à prendrc en

commun.

De ces ésultats, qui reæupent des observations faites plus gâréralement dans la gesion des

entrcprises, ,rous pou"o* tit . quelques enseignements pour le développement de la double ctlture

dans'cette rigion. neauire I'inc;rftude fudividuelle nous paraît I'obiectif prioritaire.pour espercr

anréliorer la ooordination entre a(teurs et développer leurcapacié d'anticipation oollective' alors

que I'incertitude prcvetrant de l'environnement des agriculæurs, qu'il soit proclre 0'EAt' les

opet?æ".. de la filière) ou lointain (les éctranges inlernationaux) augmettê avec la

fi*ratisation ae h transformation du paddy et, probablement dars un futur proclre, de I'importation

des brisures de riz.

Cætæ évolution sup,pose, au minimum, une amélioration de la maîtrise technique des

equipements, et, dâns un iu"nir proche, des éseaux hydrauliques. Celle-ci ne se résrrmera pas à

uti si-pfe ttrrsfert de recettes etàe normes, mais devra partir d'rme comprétrension des modalités

de geSion des entrepreneurs et organisations Paysannes, ainsi que des repÉsentations qui les sous-

ænient. ta gesion des entreprùes agticoles, prises au sens large, est donc un domaine de

recherche à àévelop'per, tant dans sa dimension stratégique (choix des investis.sements et des

acdvités) qu'opératonnelle (gestion æchnique et financière, organisation du travail) '
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Mais I'obstacle majeur à I'amélioration de la gesion crllective réside dans la faiblesse de
la coordination €ntre acûeurs, p9y der raisons qui restênt à approfondir mais qui relèvent
vraisemblablement des règtes sociales de fonctionnement de ces orgànisations et de leurs valeurs
culfi[elles. Pour I'intervenant extérieur, il s'agit de contribuer a ta mise en place d'espaæs de
negociations, et de fournir aux acteut':s des démarches et outils les aidart à progresser dans leurs
apprentissages oollectifs. L,a éussite d'une telle approche demeure néanmoins liee à la capacié des
acteurs à modifier leurs oomportements vers un @nsensus profiable à tous. Or la caractérisation
de celui-ci n'est pas simple, comme est complexe la mise en cohérence de décisions
inærdépendantes avec une information limitée. En témoignent les dysfonc{ionnemens observés sur
s1s chaine de fabrication automobile, situation fort éloigrée du delta et pourtæt beaucoup mieux
structurée (Midler, 1993).

C'est pourquoi les problèmes soulevés lors de oette éfirde nous laisseût songeur quant à la
viabilité de æls perimètres en gestion paysanne. læur évolution écenæ, et notamment I'abandon
en 1995 de la double crrlture sur les deux anénagements suivis, montre en effet la fragilité d,une
æue option. N'est-il pas temps de remettre en question le modèle "tout paysan', qui pévaut, depuis
quelques années, à la suite du modèle ntout &atn, en failliæ économique et ideologique ?

_ L'avenir de l'irrigæion dans le satrel passe, à nos yeux, par un rééquilibrage des rôles entne
un Bat légiférant, impulsant, aoordonnant et arbitrant aux niveaux institutionnel ei politique, et des
oÉrateurs privés, notanment pa]"sans, interagissant dans le cadre de ces grandes règles communes.
Sur les "grands" périmè'tr€s, l€s agriculæurs pourraient déléguer les diclres de gestion collective à
rm personnel salarié et spécifiquement formé, plaé sous leur contrrôle, oomme æla se pratique
couranrment dans les coopératives frangises. Peut-on en effet æntinrær à confier des outils de

cotêux et complexes, finanés en partie sur prêt privé ou public, à des opéraæurs
enaore ûoP souvent analphabètes ? La formation professionnelle des ûrtun jeunes agriorlæurs nous
Panît, sur ce plan, un investissement rligne d'intér€t par rapport aux sommes importântes
mobilisées dans ces aménagements, depuis rme trentaine d'années.

En développant l'irrigation privée, les paysatui ont en quelque sorte Épondu d'eux-mêmes
qux contraintes que leur imposent ces 'gands( périmèEes. Supporb d'une dynamique d'oæupation
de I'espace, ces aménagemenb forment également la base d'un processrus d'auronomisation des
groupes sociaux, autour de noyaux familiaux ou d'intérêt. Il n'en demeure pas moins que I'eau doit
être partagée à l'échelle des axes internes au delta, et que les matériels agricoles
continueront pour beaucoup à être loués. l: négociation a la ooopération demeurent dônc des
imperatift, siuration que l'on rctrouve aujourd'hui de plus en plus frÉquemment en égions
lroPicales, suiæ au désengagement massif des structures éatiques vis-à-vis de la gestion des filières
agricoles.

- Iæs enjeux liés à oes recherches sur la gestion ællective des systècres de culture, et plus
genéralement des ressouræs, qu'elles soient nanrrelles ou produites par I'homme, dépassent donc
largemelrt le cadre éfidié ici. Iæ poids de I'inoertitude sur la gestion des exploitations agricoles et
des enrreprises, la néæssité de gérer en commun des ressouræs à usages multiples et pas seulement
agricoles, l'imbrication d'objec-tift et de points de vue autour de I'utilisation du milieu, ne sont
aujourd'hui I'apanaç d'auqme égion du monde. cette ænverge|rce des problématiques, effet
original, pour les scientifiques, de la mondialisation des échanges, relativise aujourd'hui le
distinguo entrre la recherche tropicale et celle des égions æmpérées. C.omme nous I'avons montrrê,
les ænoepts élabor€s ici peuvent trouver un champ d'aprplication là-bas, et réciproquement.
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Cet enrictrissement mutuel ne pourn voir le jour sans un effort de formalisation accrue des

ænnaissances, et une meilleure intégration des disciplines. La modélisation et I'instrumentation
informatique peuvent trouver là un champ d'application profitable pour tous, mais leur concepion
devra s'appuyer sur une bonne compéhension des processus decisiormels, et leur intérêÎ se

mesurera à leur capacité à aider chercheurs, conseillers et acteurs dans leurs éflexions prospectives

et leurs apprentissages mutuels.

Si la complexité des problèmes n'implique pas néæssairement la complexité des méthodes,

il est fort peu probable que les sysêmes de vulgarisation ac'hrellement riencontnés en Afrique de

I'Ouest, et sârui doute ailleurs, puiss€nt Épondre aux défis lanés par ces questioru; de gestioa
ællective en situation d'incertitude. Mais peu de dispositift altematifs, int€grant d'éventuelles
démarclres constructivistes, fonctionnent aujourd'hui. Quels sont les profils de ænseillers requis,
quel sera le coih du conseil, les agriculteurs ouchés ? Parallèlement à la production de

ænnaissances et d'outils, la fonction de oonseil doit donc devenir o$et de reclrcrche, si I'on veut
pouvoir juger, et en quelque sorte socialement valider, cete évolution vers des demarches d'aide
à la décision.

Notrre expérience nous incite enfin à penser que ætte évolution devrait faire progresser le
débat sur I'interdisciplinarité, quand bien même les thématiques abordées se prêtent mal à une

valorisation scientifique ne@nnue (Berry, 1991). Dans ce rap'prochement espéé entre scienæs

sociales et sciences de la nanue, I'agronome intéressê par la gesion des systèmes de culture occupe

une place spÉcifique, à I'interfaæ entre ces deux pôles. Il lui revient le rôle passionnant, mais
parfois périlleux, de rapprocher le fait technique, base de dialogue avec les agriorlæurs, du fait
social, et d'interpeler ses collègues des sciences biophysiques sur leurs orientations thématiques et
I'operatonnatité de ler.us connaissanæs au senrice des agriculteurs.
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Annexe I

Caractérisation des sols de cuvette du delta

l.l Description de deux profils pedologiques caractéristiques (source : SEDAGRI, 1973)

PROFIL AL 28

SOL HYDROMORPHE MINERAL A GLEY SALE

Nom vernaculaire : Holaldé Bdéré.
Date : 17 juin 196E.

Observateur : Mutsaars.
Situation : à 35 km à I'oucst du fleuve Sénégal (RIM).
Feuille de carte : Saint-Louis 'f a.

RENSEIGNEMEI{TS SI.'R. LE SITE

Physiographic : bord de cuvettc argileuse A.
Topographie : plane.
Microtopographic : irrégr.rlière.
Pente: classe l.
Végétation : Cypcrus iria, Sporobolus helvolus.

RE.NSEIGNEMENTS SUR I^E SOL

Roche-mère : alluvions lluviodeltaiques.
Drainage : classe l, mauvais,
Humide : à partir dc 20 cm.
Profondeur dc la nappc : à lil cm. prélerrée ÀL 2E.

Pésence de sel : non appanenlc.
Observations : prolit situé dans bas-fond. Gley dc surfacc ct cn prDfondeur, argilcur sur tout le profil.

DESCRIPTION DU PROFIL

0à45crn
Atg

EO à lfi) cm

à 120 cm

I) ANALYSES COURÂNTES

45à80cm
AC

Scc. 2.5Y4l0 gris. IOY 3/2 brun grisâtre. tachcs ]t.5YR5/E brun foncé autour dcs radiccllcs sur 20 .T.argil-c
nnà. Siructure-prismatique très grossièrc. forqe. Sç, cxtr€memcnt dur; humide- à 20 cm, ext-rêmement ferme.
Sii.f.*iâli à fartir de'20 cm pèu distincts. P_eu de pores, très fins. communs dans lcs- prcmiers -10 cm, orien-
tarion quetconôue, inped, tubuiaire ct vésiculairt- Racines tês fincs. nombreuses, débris végétatrx dès lcs
l0 premicrs ceniimètrc!. Scl non apparcnt. Transition nctte. plane.

Humide. lO YR 3/2 gris très sombre. Tachcs l0 YR 6/2 Sris_ !ryn clair .et jaunc brunâtrc,. Perites. indistinctes,
;tlff;;;;-3- - Ar;itc"6ne. Structure prismalique grossière,. faiUtc. Humide.- tês fermè. Slickcnsidcs nombreux.
isscz aistlncts. Fores très fins, communs. Orientâtion oblique, inpcd, discontinus, tubulaires, ouverts. Racines
tÈs fines, peu nombreuses. Transition clairt. plane-

Humide.5YR5/l gris. Taches 5YR5/t rouge Launâtre. pctitcs,396,nctlcs, brusques. ôtpl.6nc. S:ns.structure.
F..-J.-Sii.r."jidc-s nombrcux. très visibtei. Nombreux-pores. très Êns. Orientation oblique, inped. discontinus.
tubulaires, ouverts.

Nappc.

II) ANALYSE D'EAU

An.l



RENSETGNEMENTS STJR LE STTE

Physiographie : basse cLrvctte non loin d'un marigot A.
Topographie : plat à presque plat.
Micmtopographie : plat.
Pcnte : classe l.
Végétation z Hclîotropium ovalifolrzrn, chaumes de riz.

RENSEIGNEMENTS St'R LE SOL

Roche-mère : alluvions fluviatiles fines reposant sur sablc trié.
Drainage:classelà2.
Humidité: sec sur 15 cm. gorgé à parrir de l.t0 m.
Profondeur de la uappe phrÉatique : l.l0 m.
Présence de scl ou alcali : nappe salée au goût.
Inlluence humainc : rizière récemment labourée.

DESCRIPTION DU PROFIL

33 à 73 orr
clg

iiNALYSES COT'RANTE^S

Horizoa Limon SableArgile ûu fin

?22
zs5
t.9

Sec. Noir 7JYRN2. Taches.rgqgg jaunâtre 5Y-R5/8, communes.-pctires, tnès nettes er claires. Argile timoneuse.Sans structure. teqdance polyédiique. subangntaiÉ brossi[re À 6;; ;" 'r".ii... ô"sistance : cxtiêmement dur.frais, trÈs ferme. Peu de porcs fins tubutainàs inpcdi porosiré mâcro par fintes àe rerrair. pd A;;;lncs lincs.Transition : claire ct plane-

l--T L"j.::.9.t:-i.qtis clair 5 YR6/t. Taches- bryn- fo5t 7.5 YR 5/6 nombreuses dans ta parrie supérieure, dimi-
l":lt ..lt-"t-Le' p-ct11s. nettcs ct claires. Argile (tre-s finc) sans stnrcture. Consistancc : scc e:trcmcmeni dur;lrars. trts fermc. Cutans : organiques en surfacc dc quclques fentes dc retrait. fins, disconiinus. iÈs faibliporosité. Transition claire ct plane.

Très humidc. Gris à gris clair 5 Y611. Taches, rouge jaunâtre 5YR5/S, .communes, moyennes er perites. trèsncttes, claires. limon très sableux. Sans stnrcturc.-Co'nsistancc: trts'friàUIc a ton cohércnt. Fohc porositeinrerstiticllc.. Ouelqucs racincs fcrnrginisdes. Très pcu dc racincs rrès fines mortcs.-èiis[;; à;'gyp;c'in pctitcsroses de sable vers I rn de profondeur.

PROFIL BL 9

SOL HYDROMORPHE A GLEY
Nom venracu.laire : Holaldé BalérÉ.
Date : lc 25 juin 196E.

Obscrrrateur : I-e Buancc.
Feuille de carte : Saint-l.ouis 2 d.

DE SURFACE ET D'ENSEMBLE

0à33crn
AC

73 à 130 cmc2s

2
.t
,9

5
5

52
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1.2 Caractéristiques physico-chimiques des sols sales (source : Ndiaye,

moyenne valeurs extrêmes

texture (Vo)

argile
limon
sable

pH eau

KCI

50
22
27

5,8
4,2

25-70
14-30
10-30

5,2 - 7,2
4,8 - 6,0

bases échangeables (me/l 00g)

Ca
Mg

K
Na

CEC (me/100g)

3,0
4,0
0,5
2,4

17 ,0

2,0 - 8,0
3,0 - 9,0
0,3 - 1,0
1,0 - 4,0

74-28

éléments totaux
N (7o)

C (To)

P (ppm)

0,08
0,36
130

0,01 - 0,20
0,10 - 0,48

90 - 300

extraits au l/5 (me/l)
Ca
Mg

K
Na
cl

SOo

CO,
HCO3

3,5
4,0
3,0
16,0
30,0
9,0

0,5

1,0 - 8,0
1,5 - 8,0
0,5 - 5,0
2,0 - 50,0
1,5 - 60,0
3.5 - 22.0



1.3 Evolution de la salinite des sols de cuvette sous riziculture irriguée

La salinité des solstu delta est un caractère imponant dans leur mise er valeur. Elle nous intéresse
directement dans ses relations avec la vitesse de ressuyage apês vidange des rizières, et leur ponance.
Hétérogene dans I'espace, la salinité évolue dans le temps, en fonction de divers paramètres exposés
brièvement ici à partir de la linérature spécifique au delta.

1.3.1 Schéma génêral simplifiê

D. Drrbagc dc arfaca

.1. Pcrcolrtion

C. Nappe

Le sol reçoit des sels par I'eau d'irrigation, et par ascension capillaire depuis la nappe phréatique entre deux
campagnes agricoles. Il les élimine par percolation vers la nappe et par àiainage dans te reseau
d'assainissement de surface. La pose de drains enterres a été experimentee' uuo .uoà, sur des cuvettes
initialement très salées, mais leur coût les a rendu prohibitifs en rizicrlture (Mutsaars et Van der Velden,
1973). Actuellement seules les parcelle"s de la CSS, cultivées en canne à sucre, pcxsèdent un tel disgrsitif.

7.3.2 Ewlualion des diffirenx postes

A. Eau d'irrigation (OMVS/USAID, 1990 ; Raes er Deckers, 1993)

Avec un SAR inférieur à I et une conductivité électrique de I'ordre de 0,2 mS/cm, I'eau du fleuvc est peu

1in!r9!i$e et nrésanæ a priort une futne qualité pour t'irrigation. MalgÉ tout, les quanrirés d'cau utilisecs
(de 16.000 à 20.000 mr/ha selon la campagne culturale), entraînent des appons de scl de l,ordrc dc 2 ttha.
Deplus, plusieurs suteurs signalenl une alcalinité rêsiduelle relativement imponante, duc à lcur désequilibrc
ionique vers le pôle sodique et bicarbonaré (Benrand et al., rgg3; Boivin er a/., 1993).

B. Lame d'eau (Raes et Deckers, 1993)

Bien qu'initialement peu chargee, la lame d'eau peut se saliniser au contacr du sol ou par cgncenrarign des
sels par.évaporation progressive. [æ renouvellement de I'eau, éventuellement apres sà vidange, permet de
maintenir la salinité à un niveau globalement acceptable pour le riz, de I'odre de I mS/im. Dans les
aménagements sommaires où l'irrigation cst souvent réalisée "en cascade' et Ic Éseau d'assainissement.
absent, lss salinités élevees du sol peuvcnt conduire à irriguer les parcelles en aval avec des eaux dépassant
2 mS/cm, dommageables pour le riz.
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C. Nappe (OMVS/USAID, 1990)

l,e milieu aquifère du delta est composé de deux réservoirs juxtaposés et probablement en communication,
I'un au niveau de la couche sableuse du Nouakchottien située entre 4-5 et 15-18 m, I'autre dans une

dzuxième couche sablo-limoneuse située entre 19-30 et 40-50 m. Il est en relation avec le fleuve' Les eaux

sont fortenrent salées, dépassant 16 rnS/crn au centre du delta, et sodiques (SAR > 15), Elles se trouvent à

faible profondeur : -0,33 m cote IGN (niveau de la mer) sous les aménagements hydro-agricoles' -0,71 m

en dehors (saison seche 1989).

Des fluctuations inærsaisonnièrcs sont obaervées : hors culture, la nappe se rabat en saison sèche sous I'effet
de l'évaporation et rernonte €n saison des pluies avec les infiltrations pluviales. Sous irrigation, le phénomène

est accentué, et les écarts de cote atteignetrt 0,6 À 0,8 m, pour 0,3 m dans le premier cas (voir figure
suivanæ). L'6:lévation des nappcs pourrait s'accentuer avec ln double culûrre, qui ne laissera

I'aménagement hors irrigation qu'une centaine de jours par an'

E

s
t\|

a
.ôo!a
o]
o
a
èaô

.tt +t0

tr-G-90 2F7-90

O.t.
otl

-_--_.1._-.-r
elFHO ?t-lr-90 2C-tÈ90 ZFt-91

.45 xt6

L'irrigation contribue à dessaler les nappes, qui restent malgRé tout forternent sodiques ct conscrvent donc

un pouvoir alcalinisant élevé (tableau suivant).

aoûr 80 janvier 8l janvier 82 janvier 83 janvicr 85

CE (mS/cm) 33,4 31,3 22,5 6,05 8,1

o/o dcssalement
rappOrt à l'état

par
initial

6,2 32,6 81,8 75,7

SAR 32,6 25,4 25,7 13,7 18,9

(source : Loyer, 1989 - suivi d'un sol de cuvette sur I'aménagement de Thilène depuis sa première mise en eau)

C.1. Pcrcolation

La perc<rlation des sols hollaldé est faible et comprise entrc I et 2 mm qt cours de campagnc (Racs et Sy,

l99l). La quantité de sels évacués par campagne cst fonction de la salinité de la lame d'cau. Pour une eau

peu chargée (0,5 à 1,5 mS/cm), elle s'établira entrc 0,5 eL 2 tlh^.

C.2. Asccnsion capillaire

Une fois I'horizon de surface ressuyé et asseché par évaporation, il est Éhumidifiê par ascension capillaire

à partir dc la nappe. Les apports de sel vont varicr selon la salinité et la profondeur de la nappe d'une part,

0
-o. t
{.?
-{.t
-o.a
{.5

{.7 -1

-{.t
{.9
-rl

-l.l i

;:; l

-t.2
-t.!
-t.a
-t.5
-1.6
-r.7 i
-t -! '1
-t. g

-2
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la conductivité hydraulique et le potentiel matriciel du sol de l'autre. Les simulations effectuées par Raes etDeckers (1993) donnent, pour.les- sols hollaldé, des quantites d'eau relativement ruiui"r,l" r'"rare de 0,1
à 0'3 mm/j porr des nappes situées entre -l et -0,5 m. pour une nappe phéatique située à -0,25 m et de
salinité égale à l0 mS/crn, l'apport de sel est estimê à I y'ha en simptè culture, 2 tlh^.n double culrure.

D. Drainage (Loyer, 1989 ; Raes er Deckers, 1993)

læ drainage de surface dans le reseau d'assainissement est realisé au moins deux à trois fois parI'agriculæur: immédiatem€nt après le semis, au désherbage chimique, et avant la /ecolte. s'y ajoutent
d'éventuelles vidanges de la lame d'eau si le paysan t'estime necessaiè. Chaque viaange permet d'êliminer
0,5 t/ha de sel pour une conductivité Ctectrique ae I'ordre de lmS/cm.

Les mesures effectuees à I'aval des stations d'exhaure pr'esentent des valeurs nettement ptus élevées, de 3
à 16 mS/cm. Les eaux évacuée-s proviennent en effet directement des parcelles, mais egat!;ent des eaux depercolation à travers le sol, et de la nappe phéatique lorsque les résèaux d'évacuatioi sont surcreqsés,

7,3.3 Bilans

' Au- niveau de la parcêlle, on assisle sur cinq ans à un dessalement des profils sous irrigation, moins
sensible sur les sols tres argileux initialement salés de fond de ctvene, qui percotent peu (hùeau suivant).

Evolution des conductivités électriques (mS/cm - extrait au l/5)
argile (50cm) sur sable très argileux (l20cm)

août
1980

janu.
r98r

janu.
r982

Janv.
r983

janu.
1985

août
1980

janu.
l98l

janu.
r982

Janv.
1983

janv.
I 985

0-20 450 r29 r30 113 210 863 504 289 306 547
20-40 330 147 200 lr0 23r 8s6 908 630 658 520

' Au niveau d'un.perimètre disposant d'un éseau d'assainissement , Loyer (1989) estimc Ia quantitô de scl
exportée à 4 tlhalctmptgne, essentiellement rcpésen&é par les ions chlorure, sulfatc ea sodium. ces valeurs
sont néanmoins tributaires de la qualité du drainage de Ia nappe par le reseau d,assainisscmcnr.

' læs différents auteurs cités mentionnent les risques d'alcanisation des profils, dus à un rehausscmcnt des
nappes et un mauvais drainage des sels. Raes et Dccken soulignent néanmoins qu'apês dix ans de rizicuhurc
sur les périmètres suivis de 1980 à 1985 par Loyer, aucune manifestation d'e ce, phén6mènes n'cst
perceptible.
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Annexe 2

Données météorologiques

2.1 Station de Rosso

2.1.1 Températures mojennes par quiruaine (1950-1983)

2.1 .2 Evap o transp i ralio n p o lentie lle moy enne

8

7

v3t/2t/r v6v5 l/8U7

Janvler février mars avril mal Jum

I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2

moyenne 22,7 23,2 u,l 25,6 26,4 27,4 28,1 28,5 29,7 30,0 30,8 30,6

rmnrmum 14,6 14,8 15,5 16,2 17 ,0 77,7 l8,l 18,7 19,9 20,4 22,0 23,0

maxrmum 30,7 31,6 32,7 35,0 35,7 37,0 37,9 38,3 39,5 39,5 39,6 38,1

juillet août septembre octobre novembre décembre

I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2

moyenne 30,1 29,7 29,5 29,5 29,5 30, I 30,4 29,5 28,0 26,2 23,9 22,6

mmlmum 23,6 u,0 24,2 24,3 24,3 24,3 u,0 22,2 20,5 18,3 16, I 14,9

maxlmum 36,5 35,3 34,8 34,7 34,6 35,9 36,9 36,7 35,5 34,0 31,6 30,2

mm/j

U4
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2.1.3 Humidité relative de I'air

2'1'3'l Moyennes, minimum et maximum par quinzaine des valeurs mojennes

O'//o
90

80

70

60

50

40

30

20

l0
Ur r/8 ll9 l/t0 r/lr r/r2

:k moyenne Elminimum I ma:<imum

2.1.3.2 Minima et maxima molens journaliers (To) (source : OMVS, 1980)

2.1.4 Pluviométrie

2.1.4.1 Précipitations molts4utt par quinzaine

J F M A M J J A s o N D
minimum 58 59 65 7l 76 83 89 9l 93 87 74 65
maximum r6 I6 l8 12 t7 26 41 49 48 3s 26 22

janvier février mars avril mal juin
t 2 I 2 I 2 I 2 t 2 I 2

1 950- 1969 0,4 0,7 1,6 0,3 0,3 0,1 0,9 2,2 9,2
7970-1991 0,6 1,0 0,3 1,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 3,6 1,5

juillet août septembre octobre novembre décembre

1 2 1 2 I 2 I 2 I 2 I 2
r 950-l 969 15,0 39,4 40,9 67,2 59,2 23,1 35,2 3,9 1,0 0,5 1,3 1,7
1970-1991 ll,7 21,3 38,4 40,5 4,9 23,0 3,0 l,l 0,5 0,6
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2.1.4.2 Nombre de jours de pluies

Variation interannuelle du nombre total de pluies

50

45

40

35

30

25

20

l5

l0
5

0
I 950 1955 I 960 I 965 t970 t975 I 980 1985 1990

Elnombre total de pluies I nombre de pluies > 2mm

moyenne 1950- l99l : 25 ( I 5)
moyenne 1950-1969 :32 (20)
moyenne 1970-1991 : l9 (12)

Nombre moyen de pluies par quinzaittc

n

# tgso-tsog I 1e70-19s1
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Probabilité de dépasser un nombre de pluies supÉrieures à 2 millimètres (1970-1991)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

r/6

#n>0 In>1 l-n>2

2.1.4.3 Variation interannuelle de I'intensit,ê moS,enne des pluies

I 950 I 955 1 960 1965

moyenne 1950-1991 : 9,9 mm
moyenne 1950-1969 : 9,7 mm
moyenne 1970-1991 : l0,l mm

t970 t975 I 980 1985 I 990

r/r0
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2.2 Sta;tion de Richard-Toll

2.2.1 Températures minimales en novembre décembre I99I

24

22

20

l8

l6

l4

t2

l0
l/l r l0/l I 20lrr 30/l I l0lr2 20112

2.2.2 Tempéretures minimales en novembre4écembre 1992

1992

24

22

20

l8

l6

l4

t2

l0
t/l I 20lrr r0lt2 201t2 3vt2

3U12

t0/l l 30/l I

stérilité = 100 %o

stérilité = 0 %o

stérilité = 100 oÂ
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2.3 Pluviométrie des sites et années d'observation

Thiagar

saison des pluies l99l

80

70

60

50

40

30

20

l0

0

mm

3r/7 25t8 4D tgr)
æ/8

saison des pluies 1992

r9/8 ?r>/8 g^J

w831/8

saison des pluies I993

l3/8 Ls/A
1618

6/10
10/ro Diawar

saison des pluie s 1992

7/8 L8/8r/8 gf, rTte
3018

3118

8013 mm
80 r-
70

60

50

40

30

20

l0

0
r6t7

'70

60

50

40

30

20

l0

0
16t7

mm
80

70

60

50

40

30

20

l0

0

total = 167,0 mm total = 116,6 mm

touf =- 62,1 mm
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Annexe 3

Quetques données économiques sur la filière rizicole

(source : Le Gal , 7992b et 1993a)

3.1 Caractéristiques de quelques GIE privés

commcntaircs: ces donnæs ont été obtenues sur 6 GIE privés du village de Diawar, suivis cn 1990 et

1991. On constate une grande variabilité de taillc, en terrDe de surface et de nombre d'adhérents. Iæs

superficies cultivées par-adhérent sont également trÈs variables, mais toujours élevées, ce qui explique lcs

proUte-o rencontres dans la mise en vaieur et notamment le contrôle des advenlices. Ces GIE connaissent

;nc forte dynamique foncière : de 1990 à 1991, la plupart ont cultivé un à deux périmètres supplémentaircs'

Pour autani, 
"""i 

nu r" traduit pas toujours par une augmentation des superficies cultivées, les anciens

périmètres pouvant être abandonnés à ciuse de la salinisation ou du manque de financement pour démarrer

iu 
"utnpugn; 

agriurle. Cette dynamique foncièrc s'accompagnc d'une dynamique socialc, les adhérents

n'érant'pa-s staùes d'une annee à I'autre. Ils quittent un GIE pour fonder lc leur' ou sc font exclurc Par

manque d'assiduité aux travaux collectifs.

3.2 Budgcts dc culturc du riz irrigué scton lc typc d'aménagcmcnt

Les résultats économiques observés sur un échantillon dc parcelles suivies pendant cinq campagnes sur les

villages de Diawar, Thiago, et Thilenc' se caractérisent par (tablcau suivant) :

- un rendemenr faible cn moycnne (3,6 t/ha) mais une variabilité imponanrc dans un largc inærvallc:

de 0,2 à 9,9 tthal 82Vo des parccllei ont un rendement inférieur à 5 t/ha, un tiers, inférieur à 3 t/ha'

- des charges tolale.s comprises entre 100.000 ct 200.000 Fcfa/ha pour les trois-quarts des parcelles.

Cette variable preienre la disperiion la plus faible dans l'échantillon: ce phénomènc souligne la relativc

homogénéité des itinéraires techniques rencontrés dans le Delta'

- un revenu net à I'hectare de 140.000 Fcfa/ha en moyenne, et surtout fortement dispersé: llvo des

parcelles pésentenr un résultat déficitairc, z?Eo uî rcvenu supérieur à 200.000 Fcfa/ha. Lcs variations dcs

rendements et des charges se trouvent ainsi amplifices.

un ratio charges/produit en moyenne très ôlevé (66o/o\.

adhérents
aménagements (n)

superficie (ha)

sup./adhêrent (ha)

adhérents
aménagements (n)

superficie (ha)

sup./adhérent (ha)

sup./aménagement (ha)
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. _ 
- un coût de production globalement élevé (55 Fcfa/kg) et variable: 487o des parcelles pr€sentent une

valeur inférieure à 45 Fcfalkg,22Vo supériasres à 65 FcfaÂg.

a: moyenne b: coefficient de vari,ation (Vo) I Fcfa = 0,02 FF (taux avant le ler janvier 1994)

- Mais ces resultats globaux cachent des disparités imponanæs entrc typcs d'aménagement. Sur lcs
grands aménagcmcnts realiscs par ta SAED, les performances s'améliorÀnt grâce à la'conjonction de
meilleurs rendements ct de charges moins élevées et plus homogènes. Les rcvenis négarifs sont rures (3Vo
de.s parcelles), les revenus élevés, supérieurs à 200.000 Fcfa/ha, conccmcnt 36Zo de l,éj-hantillon. De cc fair,
65Vo des parcelles préscntcnt un coût de production inférieur â 45 Fcfa/kg. Ccs résultats demeurenl
ccpendant mffiocres si ltln considère la fone subvcntion du coût de l'cau ct la faible proportion de
rcndements su$rieurs à 5 tlha (20Vo dc l,échantillon),

A Thiago' la gestion des aménagemenr par des groupements de producteurs autonomes se traduit
par une augmentalion des charges totales: 8l9o dæ parcelles se siuent entre 150.000 et 250.000 Fcfa/ha.
Parallèlement les rendemenls pésentent une moyenne plus faible (3,4 t/ha): le niveau des revenus accuse
unetaisse-sensible par rappon aux aménagemenb pÉcédents C36%) et les coûts de prcducrion augmenrcnr.
Ser es 24Vo des parcelles restent sous le seuil de 45 Fcfalkg.

IJs PIV enregistrena de mauvais Ésuttats, combinant médiocrité des rendemen$ et lourdeur descharçs. La situation est cependant très hétérogene: les rendements présentent un intcrvalle de variatiçn
proche des autres cas, mais sont inférieurs à 3 t/ha sur 55Vo des parcelles. Le niveau des revenus s'cn
ressent: négatif sur 35Vo del'é:chærtillon, il ne dépasse 200.000 Fcfa/ha que sur l07o des parcelles. Les coûts
de production sont fiÈs élevés et excèdena 65 Fcfa/kg sur 57Vo des parcelles.

_ -Lcs 
aménagcmcnts privés prcscntent les performances les plus midiocres, les problèmes rencontrés

sur les PIV y étant accentués. Les rendements y sont en moyenne inférieurs (3,a t/ha), et les charges plus

Parcelles
(moyennes sur cinq campagnes)

GIE Privés

(moyennes

1990-1991)

SAED hors
Thiago

SAED
Thiago

Pry Ensemble

Rendement a
(t/ha) b

3,9
37

3,4
4l

3,0
54

3,6
42

3,4
42

Produit brut a
(Fcfa/ha) b

327.000
40

287.000
4l

252.000
56

305,000
43

303.000
42

Charges Totales a
(Fcfa/ha) b

154.000
31

178.000
23

192.000
31

165.000
3l

u5.000
l8

Charges hors a
Récolte (Fcfa/ha) b

105.000
29

r 14.000
22

r47.000
27

115.000
31

176.000
20

Revenu net a
(Fcfa/ha) b

173.000
62

l10.000
80

60.000
r89

r40.000
82

58.000
t37

Charges/ a
Produit (Vo\ b

54
6l

69
34

101

64
66
66

83
26

Coût de Production a
(Fcfa/kg) b

45
6r

58
34

8r
63

55
65

75
25
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Parcelles
(moyennes sur 5 campagnes)

GTE
privés

(moyennes

I 990-l 99r )
Vo c*s

non nuls
Moyenne
(Fcfa/ha)

Semences
Herbicides
Engrais minéraux
lnsecticides

97
73
99
ll

14.000
10.000
20.200
8.200

17.600
r 1.500
26.900
5.900

Main-d'oeuvre pour entretien de la
culture

20 18.000 9.000

Travail du sol 87 17.500 17.000

Fonctionnement lrrigation
Amortissement Motopompe
Amortissement Aménagement

99
34
9

40.000
16.400
13.300

26.700
25.400
30.200

Location moissonneuse-batteuse
Location batteuse
Main-d'oeuvre Coupeu Battageu Vannage
Sacherie
Transport Sacs

26
29
40
64
84

78

57.800
20.800
19.000
1s.300
11.500

200

43.900

r.ôoo
11.000
4.000

Intérêts CNCAS
Frais divers

7l
34

8.300
3.900

23.700
3.000

étevees (25.000 Fcfa/ha). En conséquence, les revenus y sont faibles (58.000 Fcfa/ha), voire déficitaires
panr 23Vo des cas suivis, Le coût de production moyen s'établit à 75 Fcfa/kg, soit le prix d'achat indicalif
au producteur devant entrer en vigueur en 1993.

3.3 Coût des difrérentes opérations

Les différenæs charges peuvent être regroupees en trois grands postes : la conduite de.s cultures
(semences, engrais, herbicides et main-d'oeuvre pour l'entretien des ctltures), les charges forfaitaires
(irrigation et travail du sol), la récolte-battage.

3.3.1 Cottduite de la culture

Ce poste comprend les charges en intrants et le coût cumulé de la main-d'oeuvre salarirée avant
récolte. Cette dernière est pcu frequente sur les amênagemcnts SAED ct PI\l (20Vo de I'echantillon) mais
se rencontre sur SOVo des GIE privés enquêtés, Son coût est variable mais généralement élevé, dc 9.000 à

18.000 Fcfa,/ha en moycnne. Elle se rencontre sur des exploitations ou des GIE employant des salariâs

permanents durant toute la campagne agriæle. Leurs modes de rémunération sont divers: ils anmprennent
toujours leur entretien (hébergement et nourriture), plus un salaire forfaitaire versé en nature ou en espèces

à la fin de la campagne. Une parcelle leur est parfois attribuce. Dans la plupan des cas, I'agriculteur nc fait
pa.s une évaluation pr'ecise du coût de cetle main-d'oeuvre en fonction du travail fourni sur les parcelles: les

taux journaliers de remunération sont donc extr€mement variables: de 1.000 à 5.000 Fcfa/jour en saison

seche chaude 1989 par exemple.
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* - - La moyenne du posq"semences" est su[Érieure aux recommandations de la SAED (120 kg/ha à g5
Fcfa/kg en auto-fourniture). ceci tient à ta fois à des doses moyennes plus fones, à l,utilisation de seûlenoescertifiees dans quelques cas (120 à 160 Fcfa/kg) et à une oÉ;adon de multiplication J" re.*c. .r. t,*des villages en 1988 (semences.à 290 Fcfa/kg). A note. queiques c* san, seoris (3Zo des parcelles suivies),remplaé par les repousses er l'égrenage naturel en double culture (saison sèche arauae isgs).

- Les dépenses en herbicides. conoernent les trois-quarts des parcelles et SSV| d6 GIE privés. Elles
varient fortement tout en restant relativement faibles en Àoye*e. Cette diversité tienia pr*i"u15 facteurs:
désherbage absent sur les terrains en première culture, choix des produits, essentiettemeni ie propanil associé
ou non à une hormone. et des doses. En règle genérate, les paysans tendent à sous-doser ieurs épandages
f9 mgitié par rapport aux recommandationr, qui ruppor"nt un æût de I'ordre de 2g.000 Fcfa/ha pour 10l/ha de propanil et 3 l/ha d'hormone. t-es paysans'ànerchent en effet un niveau minimal d'infestation,
fonction de diverses contraintes naturelles et économiques, plutôt qu'une maîkise totale de t'enherbement(Le GaI et al., 1990). sur les aménagements_ privés, cej stratègies s'accrmpagnent d.;;;; fréquenrs dans
les épandages du fait de l'étendue des superfiéies cultivées par-adhé.ent : rcïà"eroppe.eni J. t'*t erb",o.nt
représenûe une contrainte majeure à r'anÉlioration des rendements dans ce cas,

Comparativement' I'utilisation des engrais minéraux est gfuéralisee et les charges correspondantes
plus élevées et moins variabres, malgé des prix plus instabres. ieci souligne I'i;po;;; Lordee par les
paysans à ce$e rcchnique dont ils suivent plus fidèlenænt les recommandarions, soi;25.000 Fcfa./ha pour 100
kg/h1 de phosphate d'ammoniaque et zob tg/tra d'uée. Sur un plan agronomique, oene imponance ptus
grande accordee à la fenilisation par rapport au desherbage pose probtème dans la mesure où leurs
incidences sur le rcndement sont liees.

læ recours aux insecticides est rare, la pression parasitaire autre que aviaire étant faible. |.es charges
occasionnées par ces interventions sont d,ailleurs limitees.

-, -- 
AT total les depenses consacnées aux intrmts et à la conduite de la culture sur les aménagements

SAED et les PrV repésentent rsspectivemen t 42.000 Fcfa/ha et 45.000 Fcfa/ha, 26 et 2gVo des charges
totales. L8 divcrsitô dcs montants obscrvés cst lar3emcnt détcrmince par lcs choix individuels dcsproductcurs, en matière de doscs d'intrants et de recours à la main-d'oeuvre essentiellement extérieure. Sur
les aménagements privés' ces dépenscs sont plus élevees du fait d'une consomrnution rup".i*a" en engrais
et semences (56.000 Fcfa/ha consacrés aux intrants).

3. 3.2 C ha rg es fo rJfa i ta i rcs

_ Nous avons re8roup{é sous ce terme les redcvances en eau et le coût du travail du sol qui, sur les
aménagements SAED er PIV' sont lixés sur une base forfaitaire à l'hectare. Ces montants ne dépendent cn
effet:

- ni de la consommation réelle en cau sur la parcelle: elle peut F)urtana varier fortement, de 3.000
à^2.000 m3/ha pour une moyenne de l1.000 m3/ha c.mme le montre un suivi effectué en lggg (Guiflaumc,
1989);

- ni du temps réel consacé i !1-nrépararion du sol, également tn* variable: de0,6 à1,2 h/ha pour
une moyenne de 0,9 h/ha (Havard, 1990a).

Sur les aménagements gérés par la SAED, la redevance en eau est uniforme (41.000 Fcf.a/ha) et
correspond peu ou prou aux dépcnses de fonclionnement de la station de pompage (électricité, salaires,
9{1!i9r-r)asyl tes.aurres aménagemenrs suivis, c€ poste varie en moyenne ae io.oôo-ncra/ha (SAED Thiago)
à 78.000,Fcfa'/ha (GIE privés). Il comprend le fonctionnement du groupe moto-prrmpe (gas-oil, huile, salaire
du pompisæ, entretien), son anrorlissement et celui de I'amenagement,-ces deu* a"-i"rJport"a uariant selon
les modalités de calctl des organisations paysannes. Sur les PIV er les GIE privés, les dûts J'amenagument
sont faibles car ils recouvrent de simples levees de diguettes et quelque; déplacements de terre Dour le
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cneusement des canaux. soit 25.000 à 50.000 Fcfa/ha, Ces frais sont frrnancés sur Prêts de campagne: il
n'existe actuellement aucûne ligre de credit à long terme qui permenrait aux producteurs d'améliorer la

qualité de leurs aménagemens. Globalernent, le coût de I'eau représente 2Wo des charges totales.

Les frais de péparation du sol sont peu variables et proches du forfait pratiqué par les prestataires

de service. Ils correspondent à un seul passage de pulvériseur, les deux passages croisés recommandés car

moins d&rivelants n'àyanr jamais été observés. l3%o des parcelles ont été semé€s sans péparation du sol:

cette altemative, p.oposee p". I'ISRA à Diawar, s'est développee en 1988 et 1989 avec les contraintes de

calendrier cultural rencontrrees en double dlture. EIle peut alors s'accornpa.gner d'une absence de semis

perrpftsnt une économie globale de I'ordre de 30.000 Fcfa/ha. Cette pratique n'est cependant pas sans risque

agronomique: le mauvaii contrôle de la densité, genéralenrnt trop forte, le decalage des cycles entre

repousses it senrences égrenees, l'infestation par les adventices, ne favorisent pas une productivité élevée.

Ce posæ augmente lorsque deux passages de pulvériseurs sont nâæssaires: c'est parfois le cas à

Thiago où un premier passage, trop précooe, doit être repris ensuite lorsqu'une pluie importanæ survient

avani le semis et entraîne le développement des mauvaises herbes. Il augmente également lorsqu'une panie

de la superficie prÉparÉe n'est pas cultivee pour des raisons diverses: reords dans le calendrier cultural ou

"on"r 
t n acceisibles par la main d'eau sur de nouveaux aménagemens sommaires à la topographie

inconnue,

Le travail du sol compte sculemcnt put lwo des dépenses totales, soit 39Vo pout les charges

forfaitaires qui representent ainsi le posæ le plus onéreux de la rizictlture du Delta. Vu leurs modes de

calcul, les agriculæurs ont peu ou pas de prise sur ces charges qui reflète{rt ou les modalites collectives de

gestion de I'iau en fonction du type d'aménagement, ou une situation du marché sans lien avec le prix de

revient r,eel des prestations. C'est ainsi que le coût de I'offset I êté évalué à 10.000 Fcfa/ha à partir de suivis

effectués par I'ISRA sur un tracteur neuf acquis par une organisaiion paysanne (Havard, op. ct.i Kantê d
Kandji, 1t90). Le coût de cette prestation a d'ailleurs diminué à partir de 1990, passant de 17.000 à 16.000,

voire,15.000 Fcfa/ha. Ces tarif:s sont tres nettement inférieurs au coût du labour, comme le montre le tableau

suivant (source : Havard, non publié) :

Fcfa/ha coûts des prestations prix de revient

moyenne mlnr maxl mlnl maxl

Offset
tracteur

traction txlvine
r 5.000
15.000

12.000
10.000

17.000
23.000

10.000
10.000

12.000
15.000

Labour
[racteur

traction bxlvine
30.000
20.000

25.000
15.000

32.000
25.000

30.000
13.000

35.000
18.000

On constate également sur ces chiffres quc la traction animale n'est compétitivc Par rapport au tracteur que

sur le labour.

3.3.3 Rêcolte-battage

Si I'on excepte la coupe manuelle payôe au prorata de la surface, les opérations liees à la r'ecolte du

paddy sont remunâÉes selon un pourcentage du poids r'ecolté. En consquence les charges correspondantes,

à*primées en Fcfa/ha, augmentcnt avec le rendement de la parcelle. C'est pourquoi les coûus dcs différentes

modalités rencontrées doivcnr ôtre exprimés en proportion de la quantité de paddy récoltée pour être

comparés (tableau suivan$. Lcs résultats pré.sentés comprennent également lc vannagc, la mise en sac et le

transport de la production du champ à I'aire dc stockage.
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la récolte-battage en la production traitée

Type récolte
Type battage

manuelle
batteuse

(hors Thiago)

manuelle
manuel

Parcelles

(moyenne sur
campagnes)

GIE privés (1990-1991)

coût de

Cas le plus fréquentjusqu'en 1990, oupe et battage manuels sont également les rnoins on éreux (l3Vo
de la production). Mais ce montant varie sensiblement ilon le type de àain-d,oeuvre assurant la coupe,familiale ou satariee. or ce dernier cas repr€sente 40% des parceléi. n ust a sJign"i qrJ"-n,"in-d'o"urru
familiale n'assure que rarernent le battage, considéÉ *rrna una opération peniù" 

"t'pu=,, ""rorisante.
La location d'une batæuse après une oupe manuelle n'est guère plus coûteuse lorsque I'organisation

du travail est rationnellement contrôlee. aïriugo, au @ntraire, laipéciËcité du chantier dËiattage entrainedes frais élevés. Dans ce cas s'ajouæ en effet au coût de location de la batæur" a" g-rp"ia"t, celui d,unemain-d'oeuvre pléthorique à raison de 6 à 7 hommes rauaches à la machine 
"t 

g ;'s i!-À au vsnnage.
C-e personnel F[ssède souvent des liens familiaux ou amicaux avec I'attributaire et son épouse, II estremunéé en nature sur des bases indépordantes du travail réellern€nt fourni. C.etæ riiuàiion paradoxale
compte tenu des productions totales obtenues par les agriculæurs sur leun parcelles exijues, il"n, pl6 a,unuredistribution sociale du paddy rÉcolté que d;une gesilon économiquemeni rationneltJà" *,rc opérarbn.

Comparativement la récolæ éalisee avec des moissonneuses-batteuses relativement puissantcs
jfargeur je barre de coupe: 4,20 m - puissance: 125 cv), est même un peu moins onéreuse! Comme pourfoffset, le tarif ptatiquê (20vo de la prodrction jusqu'en 1990, l57o ensuiie) ne de*rr" p^ o ,r" evaluati.ndu prix de revient réer. Ir s'en approche néanmoins sur Ia durée de vie d,une -u"t'i* l:.soo r,uu."r),d'après les suivis effectués par t'sn l sur du matériel neuf acquis par la section villageoise I de Diawar(Havard' Ieeo). ceci est dû à la rois à de faibles perform;;1il;;;;;;;:ï?Ë; er à des rraisde foncrionnemenr et d'enrrerien élevés des la première annee (6.700 Fcf;/h). Ce modJ ae iecotte s,erenadans le Delta avec l'augmentation du parc de matériel, estinÉ à 44 moissonneuses-batteuses en 1991. Cetengouement touche essentiellement les aménagements SAED en double culture et les perimètres privés.

Globalement. lcs frais dc réroltc-battaBc repnôsentcnt 29vo dq chargcs totalcs, soir une sommeequivalente aux dépenses en intrants. tæ choix àe la modalité est rarcment ind]viduel: les equipements nese déplacent que sur des aménagements suffisamment grands, regroupant plusieurs producreu| qui doivcnt
se mettre d'accord. / contrario 

'-l'achat de matériels pa. aer o.gani.ations payr-nu'. suppose generatement
une obligation d'utilisation par lcurs adhérents sauf cas de force majeure lpannus).

3.3.4 Fraîs ftnanciers el divers

poste s'est développe avec les pr€ts de campagne de la CNCAS, portant un taux d'in!érêr dcl5,5vo sur un an, que les modes de calcui des exigiblès lar les organisations ptr;;;;;"""t parfois
iusqu'à 24vo. Il s'y ajoute un certain nombre de défenses àe fonaioinement a"r .ig;i;iois paysannes:
indemniÉs des responsables, frais de transport, "caisses noires", etc..

, Si, globalement' ce Poste ne représente que 7.000 Fcfa"/ha et 4Vo des chargæ iotales sur lcs
aménagemenB SAED et PIV, il augmente considérablement sur les GIE privés pou. 

"tæiniÀ 
za.ooo r"ryn"et l|vo dcs charges totalcs. Cette différence tient au fait que ccs GIE gonflent'leu.s demandes de prêts o.)ur

An.l8



financer leurs apports personnels, équivalents à20Vo des demandes faites à la CNCAS'

non acceptees par la banque, achat de véhicule notamment (Bélières et al., 1991)'

3.4 Encours et taux de remboursement de la CNCAS au 30 septembre 1994

exerclce montants alloués (millions F) taux de

remboursement

(Vo)court-terrne équipement total

1987-1988 2,98 0,09 3,07 100

1988-1989 16,04 5,86 21,90 98

1989-1990 4t,14 14,60 55,74 96

1990-1991 120,06 5,82 125,88 86

r99r-1992 99,34 99,34 80

1992-t993 73,52 73,52 63

source : CNCA"S et SAED

Commentaires : les encours augmentent rapidement de

difficultés de remboursement que rencontre la banque.

1991.

et certaines dépenses

L987 à 1990 pour diminuer par la suite, du fait des

Celle-ci stoppe tout prêt d'équipement à partir de

3.5 Evolution de la couverture des besoins en riz du Sénêgal par la production locale

sources OSIRIZ :

. productions : d'apres FAO de 1980-81 à 1989-90 ; d'apres SAED + estimation pour la Casamance de 1990-91 à ly)2-93

. importations : d'àpres FAO jusqu'en 1990-91, d'apres transitaires en l99l-92 et 1992-93

ccrefficient de transformation du paddy : 65 Vo

consommation riz
blanc (1.000 t)

importations riz
blanc (1.000 t)

production nz
blanc (1.000 t)

l4
20
18
15
r9
22
24
22
2l
23
27
30
26

352
423
401
446
459
433
403
407
453
506
561

511
505

303
340
330
380
370
337

307
318
358
392
409
356
373

49
83
7l
66
89
96
96
89
95
ll4
152
155
132

1980-81
r98r-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
199r-92
1992-93
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Commentaires : en moyenne sur les treize dernières années, la production locale de riz blanc ne oouvre que22 vo de la consommation totale du sénégal. ce rado s'est néanmoins amélioÉ 
", 

--m 
a". -r,paniculièrement à partir de 1990, année correspondant à t'explosion de I'irrigation privee rtans le delta.

3.6 I-e problème de la peréquation ,'négative" (iusqu'en 1993)

L'Etat verse à la SAED une subvention de 30 Fcfa par kilogramme de riz btanc produit. celle-cicouvre le différentiel entre le prix de vente au @nsonùnateur ôt le prix-de revl"ii u" r" ilei6'a"i comprendI'achat du paddy, son transport aux rizeries, le rendement usinage, et le fonctionnernent des rizeries.

. Parallèlement, I'Eot pélève po_ur chaque kilogramme de riz importé, une somme variable selon lescours internatioraux correspondant au_différentiel avec le prix de vente au consommateur. Une panie de cesmontants_doit theoriquement servir à financer la fitière rizicole locale (Devèze, 1992). Mais compæ tenu deleur ampleur, les- sommes dégagées servent également à combler les déficits budgérai;l;iEtar et sontdonc tres convoitées. cette situation explique les problèmes observés dans le fonctionnenient de cesmécanisnres, géés par la Caisse de perequation et de stabilisation des prix (CpSp).

prix du riz blanc (Fcfà/ke)

180 prix de revient SAED

prix de vente au consommateur

prix d'achat sur Ie marché international

130

subvention de I'Etat
ôA(99
I

taxe prélevée par I'Etat
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Annexe 4

Itinéraires techniques en riziculture

4.1 Comparaison des situations en Afrique sahélienne

A : sowre d'â|elEie (cotditions d'interveotion)
B : coupe et bansge Datruels msnuelle

coupe mmuelle el bdtrge rÉcanise m.n/mecr
coupe nécanisée rnéc&isee

(sur un même site, les teclmiques maouelles peuveol se rÊrcor rer prrallèlement tux lectniques mécanis€cs)

sources : I Jrmin el Cmeill, 1986 t Hecq et Dugauquicr, 1990
2 tt,'lin el al., 1992 'Bcmand, 1989

Commcntaircs :

. Les modes de conduite de la riziculture en Afrique de I'Ouest apparaissent très variés, la vallcc du Sénégal

présentant les deux extrêmes entre la rizicrrlture semi-mecanisee du delta ct la culturc entièremcnt manucllc

âes PIV de la moyenne vatlee. Entre les dcux, ls substitution du capital au travail est variable sclon quc la

préparation du sol est réalisée en culture attelé€ ou au tracteur, que le repiquage est prôféré au scmis direct'

ou que la batteuse remplace le bâton.

. La double c{lture n'est pa.s inféodê à un itinéraire technique particulicr, puisqu'on la rctrouvc dans les

quare pays considéÉs. Mais sa réalisation et le choix des techniques diffusces sonl. en panic liôs aux

supcrficies aménagées par attributaire dc parcelle :

Sénégal Mali Niger Cameroun

deltaA PIV moycnne
valléeB

Office du
Nigcr

Projet
Retail

ONAHA SEMRY

surface par
attributaire (ha)

rà3 0,3 à 0,4 1,4 1,0 0,4 à 0,6 0,5

^ sur les aménagements céés par la SAED à partir de 1973
B sources : Bonnefond et Caneill, 1981 ; Bailhache eta[.,1982: f)iemcr el van der Laan, 1987

pÉparation du

solA

semrs désheôage fumure nÉcolteB double
riziculture

Senégat

delta
PfV moyenne valléer

Mafi2
Office du Niger

Pnojet Retail

Niget' ONAIIA

Cameroun'
SEMRY

tracteur (à sec)

manuelle

boeufs (humide)

boeufs (humide)

boeufs (humide)

tracteur (à sec)

direct/pÉgermé
repiquage

direct/à sec

repiquage

repiquage

repiquage

chimique
manuel

manuel

manuel

manuel

manuel

minérale
minérale

minérale
minérale

minérale

minérale

mecanisée
manuelle

man/meca

man/meca

manuelle

manuelle

oui
non

non

oui

oui

oui
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4'2 Recommandations techniques des services de recherche et de développement

préparation
du sol

. double passage d'offset croisé, effectué à sec
' non travail du sol possible une campagne sur deux ou trois si bonne maîtrise des
adventices et des repousses (désherbage total en prélevée)

. en prégermé à la volée, dans une lame d'eau de 3 à z cm. c" typ*-uffi
permet au nz de lever plus rapidement que les adventices.
. dose : 120 kglha
. dates : juillet-août pour la campagne de saison des pluies

15 février - 15 mars en saison sèche chaude
. variétés : 100 à 120 jours en saison des pluies : [Kp, IET, KSS, KH99g

120 à 130 jours en saison des pluies : Jaya

gestion de
I'eau

- irrigation par lame d'eau, dehauteurvariable selon le stade duriz(de 5 à ls;j
' premier assec : 5 jours après semis pour facititer l'enracinement et la levée des
plantules
. second assec : au premier désherbage chimique et apport d'urée
' troisième assec : au second appon d'urée (éventuellement second désherbage)
. dernier assec : 15 à 20 jours avant maturité et récolte

désherbage
chimique

. propanil : l0 l/ha, post-levée, stade 2-3 feuilles des
dicotylédones er jeunes cyperacées)
. bentazone : efficace sur cypÉracées, utilisé avec propanil
. 2,4D : efficace sur cypéracées, 2,5 llha, post-levée
. paraquat (Gramoxone) : riz sauvages annuels, pré-semis
. glyphosate (Roundup) : riz à rhizome, pré-semis
. molinate (Ordram) : anti-graminées, pré_semis

adventices (graminées,

(Basagran PLz), 8 l/ha

rcmarqucs : les doses sont celles des produits commerciaux disponibles sur le
marché local - La date de traitement doit normalemenl tcnir comptc du stade des
adventices (2 à 3 feuilles en génréral) mais, en pratique, il est consàillé aux paysans
de traiter 20 jours après semis. En post-levée, il *rtioujours csnseillé d'a.ssécher la
rizière, ces hcrbicides étant des produits de contact.

fertilisation . app<rrts toraux préconisés (kg/ha) : N : lz0 - pzos : 60 _ K2o : néanr
. fumurc de fond : lz5 kg/ha de phosphate d'ammoniaQuc (lg-46_0)
. fumurc dc ctluverture : 250 à 300 kg/ha d'uréc, itl au tallage et lc reste à
l'initiation paniculaire ; épandage sur rizière en boue ou dans une mincc lame d,eau

rcmarques : en pratique, il est conseillé aux paysans du delta d'ôpandre 150 à 200
kg/ha, premier apport, 30 jours après semis, iecond apport, 60 jàurs après semis,
dates convcnant à unc variété de type Jaya cn saison des pluics.

défense des
cultures

. infestation.s enc<)rc peu sensibles, essentiellement de frrreurt d" tig"-
- traitements chimiques à base de furadan, diazinon, lindanc ou thimul 35
-épandages à raistln de 2 kglha de matière active, à la levée, au tallage
éventuellement à l'épiaison

Sources : Poisson, lg70 ; Aubin,
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1980 l98l r982 moy.

sc sp sc sp SC sp

non travail du sol
travail superficiel
(10 cm)
fraisage sous eau
labour à 35 cm
labour + enfouissement des pailles

6,1
4,3

5,5
3,1
4,8

5,1
4,3

5,6
3,8
5,4

5,1
5,1

6,3
5,0
6,2

7,1
6,9

7,7
8,0
8.3

6,6
7,0

7,4
9,0
8.8

6,8
7,4

7,3
8,3
8,2

6,3
5,8

6,6
6,2
6,9

moyenne
cv : 12,4 Vo

4,7 4,8 5,7 7,6 7,8 7,6 6,4

4.3 Comparaisons de différents modes de travail du sol (Courtessole, 1985)

sc : saison sèche chaude

Protocole :

sp : saison des pluies

sol : hollaldé
parcelle élémentaire : 1000 mz

variétes : Djibelor 684D et Jaya
désheôage chimique
travail superficiel : deux passages de rotavator
labour : un passage de cham.re à soc, repris par deux passages de rotavator
enfouissement paille : apres étalement sur la parcelle et hachage par un pa.ssage de rotavalor

Commcntaircs : cet essai a été rnené à ta station expérimentale ISRA de Fanaye (moycnnc vallée), On

n'observe aucune différence significative entre les différents modes de travail du sol sur lcs tnlis années qu'a
dué I'essai. Ces Ésultas ont servi de base à la vulgarisation du non travail du sol dans lc dclta, techniquc
qui nécessiæ cependant en milieu paysan un planage correct des parcelles et des n'xrycns efficaces dc luttc
@ntre les mauvaises herbes.
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Annexe 5

Le modèle de développement du riz RIDEV

La variabilité spatiale annuelle et interannuelle des températures dans le Sahel ne permet pas d,extrapoler
à partir des observations faites en un point et à un moment donnés sur un panel ae ïarieæs. Iæ conseil auxagriq'lrcurs comme I'orientation des recherches en amélioration des 

' 
plantes , ic""r*i*, de mieuxcomprendre le comporæment phenologique des variétes disponibles ou en cours de céation, puis de traduire

ces connaissances sous la forme de modèles predictifs utiliiables dans des condition, ua.iéJ o" miti*. un
T] "Pi""tf 

a été poursuivi par l'ADRAo depuis 191 et a débouché sur l'élaboration d'un modèle dedéveloppement du riz, RIDEV, 
_ 

dont les bases sont exposées dans les qr* priii"*i*s suivanres :Dingkuhn'1992;Dingkuhnerd/.,àparaîrre;DingkuhnetMiezan,àp...it.;IiinÀun*ap"..n*.

I3^!TA?,ion informatique de ce modèle a ensuite été rçrise dans le cadre d,une collaboration avecl'oRsToM, avant de realiser des simulations utilisables aupês des agricutteurs et aes conseirers agricoles(Dingkuhn et al', 1993) - cette annexe pésente une synthese de ceJ différ"nt points, a savoir les basesagrophysiologiques du modèle, la structure du logiiiel, et les simulations effectuées sur les variétésrencontr€es sur nos kois sites durant la recherche,

5.1 Bascs agrophysiologiqucs du modèlc

5.1.1 Méthodologe

La méthode utilisee a consisté dans un premier temps à repiquer chaque mois sept variétés sur deux sites :Ndiaye dans le delta (voir cartc 3) ct Fanaye aans Ià moyenne vallee (16.33,N, lS.aO,W). Ce dispositif a
ensuite été étendu à 49 variétes, en semis direct comme en repiquage. ont été notees les dal.es degermination, première épiaison, 50 Vo épiaison,50 7o floraison et matu.iæ, ainsi que les composantes du
rendement et notamment le taux de stérilité des épitlets. Parallèlement les données mé'teorologiques suivantesont été enregistr'ees chaque jour sur les sites mêmes dc l'expérimentation , te-pér"t Ë, -inimum et.

lalimym {e I'air, temptérature dc I'cau, humidité rclative, vitesse du vent, duée d,insolation. Le læaf arca
index (LAl) a été égalemenl mesuré comme facteur intervenant dans la relation entre la tcipàiature ae t'eau
et de I'air. Les modèles ont été construits sur la base de égressions multiples entrc lcs difêrentes variablcs
à expliquer et explicatives.

5.1.2 Longueur de clcle

læ modèle €onstrui! pour cxpliquer lcs variations de longueur de cycle observées pour unc mêmc variété
selon lss saisons, et entre variétés pour une mêmc date dc scmis, esi ba.sé sur la rcrripé."tu." dc l,air r>u del'eau, et la photopériode. Ce modèlc pre-nd en compte pour chaque variété un" t"rpé.ut r" de ba.se (zérc
de végétation), comprise entre 9 el 14'C selon les variétés, et une somme de rcmÉratures depuis lagermination jusqu'à la floraison 50 %, comprise entre 450 et 1350'c. La tongueur dc 

"uo 
ph"r" 

"r,calcul6e en sommant les différcnces journalières entrc la tcmptêrat * rnuy"nnË de I'air et le zero dc
végétation. Cette somme est corrigée en fonction de la sensibilitè de la variéié à Ia phorrperiode.

Iæ modèle prend également en compte une tcmÉralurc optimale au-delà de laquelle la vitessc de
développement n'sugmente plus, comprise entre 2i et 31'C ielon les variércs, 

"t 
r"'ruir !u" le point de

croissance se rouve jusqu'à la montaison, cssentiellement dans I'eau (figurc suivantc), La iemperature de
I'eau dépend de celle de l'air, de la vitessc du vcnr, de I'humidité de I'aL, de la radiation solairc, et dc la
couverture végétale. Sous un couven densc, sa moyenne journalièrc est. fRquemment inférieurc dc 6-C à
celle de l'air. selon la pha.se du cyclc, le modèle prcnd en compte la remperiture de l,eau, de I'air, ou unc
moyenne des deux. La tempérarurc de I'eau cst estimee à partir des deui équations suivantes :
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(1) Tw(min) = Tmin + dTair * (-0,1 + 0,05 * LAIef0

(2) Tw(max) = Tw(min) + dTair * (l,l - 0,25 * LAIef0

où LAIeff = min (LAI, 4)

figure : Paramètres d'entr.ee pourla sommation des températures : a) combinaisons des temlÉratures de I'air
et-de I'eau en fonction du développement de la culture ; b) effet schématique de la æmpérature d'entrée sur

le progrès vers la floraison ; c) relation entre extr€rnes de température diurne et teûtpérature d'entrée
(source : Dingkuhn, 1992)

Ao Température de l'air

A./E" Moyenne des temPératures
de l'air et de l'eau

E" Température de l'eau

T.", Température quolidienne
maxrmale

Tnro" Température quotidienne
' moyenne

T^ri. Tenrpérature quotidienne
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La phase floraison - maturité est relativement constante selon
des pluies, où elle varie entre 27 et 30 jours. Elle s,allonge
cette variation est estimee à partir de l,équation suivante :

(3) m't = CDRm * z(rPhyrrn 
t o,r)

les variétés en saison sèche chaude et saison
par contre en saison froide jusqu,à 45 jours.

m : vitesse de développement journalière
CDRm : constante variétale
Tphysm : tempÉrature de l'air effective (inférieure ou égale à la temperature optimale pendant cetrephase)

læ modèle considère égatement le fait.que la tem[Érature moyenne journalièrc, calculee à partir de l,integratedes températures horaires, est inférieure ae o,o a z,o'i e la moyenne a", æÀpei.:,",". minimum ermaximum.

5.7.3 SÉrthÉ dæ êpiltets

La méiose est trÈs sensible aux basse.s lemtrÉratures, qui provoque une srérilité des épillets variant de 100à 0 vo entre 16 et 20'c ouelle que soit la variété. une sreritité élevee provoque également un allongementd'une-vinglaine de jours àe la pirase germination-floraisoa-i;une vingtaine de jours. Le mordèle calcule letaux de sÉrilité au froid en fonction de la moyurne des températures minimales de l,air de la méiose àl'épiaison.

F n: 
-ît sensible aux temÉratures élevees à la floraison, qui perturbent ta pollinisation et Ia fécondation.l'es différences entre variétés n'ayant pas été étudiees, te mooéte considère lue ru ,iciritc au ctraua variede façon linéaire entre 32'C (aucune- stérilité) et 42:C (lO},Vo de stérilité). Sont prises en compre lestemFÉratures moyennes de I'air.de la- floraison au stade grain laiteux, ea non r"l ,"ipàÂ,r*, iaximales carI'anthèse et la pollinisation se déroulent lc matin. t-a to:ngueu. oe ta ptrase consiae'rÀ; j;;r*" par le fairque la floraison s'étale pour une mêmc date de semis sui unc dizaine de jours, et quc le riz reagir à dcstempératures élevées en retardant son anthèsc.

Le modèle ne tient pas comptc dc la stériliré dc 5 à
climatiques.

75 c/o observée quellcs que soicnt lcs c.nditi<lns

5.2 Structure du togicicl RIDEV

Le logiciel fonctionne avec un programmc central, un fichicr dccrivant lcs paramères variélaux (voir pagcsuivante) et des fichiers météorologiques. ces derniem contienncnt en première ligne la latitude de la stalion,nécessaire pour estimer la longuclr du jour, puis lcs tcmpératures journalières minimales ct maximalcs deI'air, chaque jour étanr caracÉrisé par un c<dè à cinq chifircs (aeu*-porr te rniùorfrn"'i.,ri, p"r, lc numérodu jour dans I'annee),

Le programme central est lui-mênrc divisé en trois parties : une inaerface d'enrec, la description du m<ldèlc,et une interface de sonie (voir pages suivanres). L'utilisateur choi.i, r" 
"*ieiJq"i r inià."i.îp".., ,"., aldisponibles actuellement, Ie modJde semis (direct ou repiquage), la date de semis, et la densité du couvertvégétal (niveau canopy). ce dernier paramètre permet'd éviluer le LAI qui r"i" rri-,oé.n" urilisé dansl'estimation de la température de I'eau. L'utilisateur choisit également une station .eurioiogiquu, ct tesannês qui I'intéressent : toutes pour une analyse fr'equentiellc, ou certaines pur"" qr'"rr". i"péscntcnt unscénario récent ou exc€ptionnel.

læs sonies comprennent un tableau des râsultats année par annee, et le calcul des moyenncs, minimum,maximum et coefficients de variation des différentes variàbles, à savoir : aate.s dc floraison cioc maturiré,duree des pha.ses semis-floraison, floraison-maturité et scmis-maturité, taux de stérilité au froid, au chaud

ou
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et total. Ces résultats peuvent être également représentés sous
diagrammes de Gantt sur lesquels sont positionnés selon
phénologiques.

la forme d'histogr:urrmes de fréquence ou de
une échelle de temps les différents stades

Fichier des paramètres variétaux

+ B C D E F G HI
IR8. 30.50. 10.68. 1269.7. 6.12 60. J0..0019. 18, 37

IR28. 31.50. 11.00, 1066.7, 2.88 20. 30..0049. 18. 37

IR36. 29.50. t2.82. 957.2. 6.37 20. 30..0049. 18. 37

IR42. 24.50. 12.89, 915.2. 13.21 60. 30,.0019. 18, 37

IR50, 31.00, 11.86. 959.7, 6.77 {0, 30..0019. 18. 57

IR54. 25.00. 12.74, 915.7. 10. l7 50, J0. .0019, 18. J7

IR58. 23.50, 13.50, 651.4, 8.98 {0, J0..0019. 18, J7

IR6{. 2?.50. 9.55, 1218.0, 6.71 20, 30.-0019. 18. J7

IR66. 29.00, l[.39. 993.2, 5.9? 40, J0..0019. 18, J7

IR7?. 30.50. 10.77, 1266.2, 1.67 10. 30,.00{9. 18, 57

IRl529. 50.50. 10.19. 1197.7. 10.22 50. 30..0019. 18. 37

IRl56l. 26.00, 12.69, 838.1, 6.77 40, 30'.0049. 18, J7

IR1422. 25.50, 12.75. 949.0 , 7.?6 50. 30,.0019' 18. J7

IR46J0. 25.00, 11.71, 1017.5. l?.65 60, 30..00{9. 18. J7

IRJ911, 26.00, 11.02, 98{.6. 7.8? 10, 30..0019. 18. J7

IR9881. 23.50, 11.78, 967.1, 10.77 60. J0, .0019. 18. 37.

IRIJ?40. 26.00. 9.66, ll{8.8. 1.24 40. 30..0049. 18. 37

IRt83{8, 2J.00. l{.03. 652.1, 5.64 40, 30. -00{9, 18, 37.

IR21820, 25.00, 12.48. 963.6. 6.56 50. 30..0049. 18. 37

IR22107. 23.50, l{.51, 628.8. 3.9J 40, J0,.00{9, 18, 37

IR25898. 25.00, 15.26. 507.5. {.80 10. 30.-0019. 18. 37

IR29725. 29.00. 13.36. 8?7.1, ?.{8 40. 30,.0019' 18. 37

IR31785. 25.00. 13.63. 713.5. 2.00 20. 30..0019. 18. 37

IR35295. 25.50, 11.85, 913.1. ?.17 '10' 30..0019, 18, J7

IR39357. 24.00. 13.13, 690.5. {.18 ifO. 30, -0019. l8' 37

32XUAI{. 27.50. 9.75, ll9l.4, 1.?0 10, 30..00{9. 18, 3i

AIHU. 25.00. 12.9J. 776.0. 5.85 {0. J0..00{9. 18. 37

85J22. 25.50. t3.31. 852.6, {.0{ {0, 30'.0019.18.37
8G90-21{. 26.00. 9.66, 1336.9, 1.{2 60. 30..00{9. 18. 37

8G90-24, 26.00. 12.75. 1113. l, 5.86 60, 30, .0019. 18. J7

8G100-1. 28.00. 11.58. 1085.8. 11.71 {0, 50..00{9, 18, 57

8[il89. 26.00. 11.00. 1118.8, 9.08 50. 30,.0049, 18, J7

8l{293, 23.50. 12.99. 8{8.5. 9.23 60. 30. -00{9. 18. 37

cp3-c2. 30.00. 12.28. 1106.5, 5.{6 50. 30,.0019. 18. 37

cHIl{4998. 25.00. 13.50, 715.1. 6.93 {0. 30,-0019. 18. 37

ItTl09. 28.50. 15.19. 115.7. 2.0? 10, 30.-0049. 18, 37,

I8T6279, 23.50. 15.60. 7J5.2. 21.37 60, 30..0019. l8' J?

I|(P, 26.00. 11.84. 1035.8. 0-{{ 10. 30.-0019, 18. 37,

llu222. 28.50. 10.06. 1502.0. 7.19 50. 30..00{9. 18. J7.

ITA230, 25.50. 13.31, 812.8. 7.J9 40, 30..00{9. 18. J7,

ITA306, 21.00, 13.32. 811.0. 10.18 50, 50,.00{9' 18. 37'

JâYA, 29.00. 11.20, 1261.9. 1.11 60. J0..0019. 18. 37.

K|l998, 28.00. 10.11. 1277.6. 2.23 40. 30..00{9. 18. J7.

RAU2001, 26.50. 13.71. 8I0.9. 16.86 50, 30..0019, 18. 57,

5419. 26.00. 9.98.- 125?.Î. -6.-17- 60. J0. 'ÛÛ{9.- i8; 5Ï'
sIpI6920. 27.50, 10.80. 1162.3. 3.77 50. 30,.00{9. 18. 57.

stLl7. 25.00. 11.65. 91{.5, 5.91 {0. J0..0019, 18. 57.

Ill0cHI. 25.00. 13.{l , 69l .7 , 5.02 30, 30. -0019. 18. 37,

Tost03. 26.50. 1J.12. 801.1, ll.5l 10. 30..0019. 18. 37,

A
B
C

D
E

G
H

tempÉrature optimale
zéro de végétation
somme des temçÉratures entre semis et
floraison
constante photoperiodique
durée moyenne de la phase végétative (non

sensible au photoperiodisme)
tempÉrature optimale durant la phase

floraison-maturité
constante pour la phase floraison-maturité
tempÉrature correspondant à un taux de

stérilité au froid de 50 To

temSÉrature corespondant à un taux de

stérilité au chaud de 50 Vo

(source : Dingkuhn et al., 1994')
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lnterface d'entrée du logiciel

SIMULATION DEVELOPPEMENT DU RIZ iRRIGUE

Variétê senÉe : AIl.tU
l4ode de sernis : DIRECT
Niveau canopy : I,4OYEN

Date de semis : 01/03

+-------- --- FICHIER METEO ----------+
\meteo\rosso. tefn

Scénarios C'l imatiques ------
1950 1951 '1952 1953 1954 1955
19s6 1957 1958 19s9 1960 1961
196? 1953 1964 't95s 1956 1967
1968 1969 1970 1971 197? 1973

Présentation des résultats en sortie

a. Tableau des résultats année par année

Variété : AIf.lU l|ode de semis : DIRECT Date de semis : 01/03

Da

F'lo
tes
J Nat

Duré
S-Flo

es en
I r-Nat

Jor..
I s-Nat

S

Froid
téri'li
I Chauo

ré
lTota't

119s0
| 1esl
lles2
l1es3
lles4
| 
'tgss

Irsso'r957

1 9s8
1 959
1 960
1 961
1 962
1 963
1 964
1 965
'r966

1 967
'r968l

ls6si
1e701
're71 

|

1e721
1e731
19741
le7sl
1e761
1e77 

|

19781
le7el
le8ol
1981 |

1s821
'1983 

|

lzs/os
l?e/os
| 3t /os
| 2/06
128/05
128/0s
lzs/05
| 3/06
126/05
I z/oo
| 3o/0s
lze/os
| ?/06
31 /0s
28/0s
1/06

?8/0s
31 /0s
3/06

?4/0s
27 /o5l
31 /os 

I

3o/0s 
I

2s/osl
3/06 

|

1/06l
2e/osl
27 losl
28/051
2s/osl
26/osl
?4/0sl
?e/1sl
21/osl

lzstoo
lze/06
| 3oloo
| 4/07
128/06
l?e/06

1 /07
s/ot

26/06
4/07
2/07

2e/06
4/ot
2/07

28/06
4/07

?e/06
1/ot
6/07

2s/06
27 /os
2/07

30/06
24/06
5/07
2/07

2e/06
26/oo
28/06
24/061
27 /06l
24/06l
2e/06l
20/061

89
88
91

93
88
88
89
94
86
93
90
89
93
91

88
92
88
91

94
84
87
91

90
85
94
92
89
87
88
85
86
84
89
81

31

3?
30
32
31

32
33
32
31

3?
33
31

32
32
31

33
32
31

33
32
31

3?
31

30
32
31

31

30
31

30
32
31

31

30

120
r20
1?1
125
119
120
1??
126
117
125
123
120
125
123
119
12s
120
122
127
116
118
123
't?1

115
126
123
120
117
119
115
'118

1 'r5

120
111

0.0
0.0
0.6

?1.7
0.0
0.0

19.4
79.6
't1.5
56.7
21 .0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

69.3
0.0
0.0

1'r.9
3.3
0.0
0.0
0.0

2'r .0
23.1
0.0l
0.0i
0.0 

|

0.0 
|

14.01
0.0 

|

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0. 0l
1 .41
0.0 

|

0.sl
0.0 

|

0.0 
|

1 .41
14.1 

I

0.0 
|

0. 01

o.0l
6.61

0.0
0.0
0.6

?1.7
0.0
0.0

19.4
79.6
11.5
56.7
21.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

69.3
0.0
0.0

11 .9
3.3
1.4
0.0
0.5

21.0
23.1
1.4

14.1 
I

0.01
0.0 

|

14.01
6.5 |

M'i ni
Maxi
Moy.
c. v.

21 /05
3/06

?9/0s

20/06
6/07

2e/06

8'l
94
89
3.5

30
33
31

2.8

111
127
120
3.1

0.0
79.6
10.4

'191 . 3

0.0
14. 1

0.7
368.0

0.0
79.6
1't.1

177.3
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b. Histogramme Par variable

Variété : AII'lU

Durée Sem-Mat

f"bde de sernis : DIRECT Date de sernis : 01/03

127 O. O 79.6

c. Diagramme de Gantt

Variété : AII'IU l4ode de semis : DIRECT Date de semis : 0'l/03

1/03 1/04 l/os 1/06 1/07

1 950 S----+----+-H-1 +----+----+--D?+----+----+---F-+----+V---+---M+----+----+----
1 951 S----+----+----H1 ---+----+--02+----+----+---F-+----V----+---M+----+----+----
1952S----+-.--+-.--H1---+----+.---02--.+--.-+-.--F+----+-V--+---M+----+----+----
'l 953 S----+----+----H'l ---+----+----D2"-+'---+-----F----+--V-+----+M---+----+----
1 954 S----+----+----H1 ---+- ---+--D2+----+--'-+---F-+----V----+--M-+----+----+----
1 955 S----+----+----H1 ---+- -..-+--D2+----+----+---F-+----V----+---M+----+----+----
1 956 S----+----+----H1 ---+----+---02----+----+---F-+----+V---+----M----+----+----
1957 S----+----+----H1---+----+----+D2--+----+-----+F---+--V-+----+-M--+----+----
1 958 S----+----+----H'l ---+- ---+-D2-+----+----+--F--+---V+----+-M--+----+----+----
1959 S----+----+----Hl---+----+----D2---+----+-----F----+--V-+----+M---+----+----
1 960 S----+----+----H'l ---+- ---+---Ù2----+----+----F+----+-V--+----M----+----+----
1 961 S----+----+----H'l ---+----+--02+----+----+---F-+----+V---+---1'4+----+----+----
1 962 S----+----+----H'l ---+----+----D?---+----+-----F----+--V-+----+M---+----+----
1 963 S----+----+----H't ---+----+---D2----+----+----F+----+-V--+----M----+----+----
1 964 S----+----+----H1 ---+- ---+--D?+----+----+---F-+----+V---+--M-+----+ ----+----
'l 965 S----+----+----H'l ---+----+----D2---+----+-----F----+-V--+----+M---+----+----
1 966 S----+----+----H1 ---+----+--D2+----+----+---F-+----V----+---M+----+----+----
1 967 S----+----+----H1 ---+- ---+---D2----+----+----F+----+-V--+----M----+----+----
1968 S----+----+----H1---+----+----+02--+----+-----+F---+---V+----+-M--+----+----
1 969 S----+----+-H-1 +----+----+D2--+----+----+-F---+--V-+----+-M--+----+----+----
1 970 S----+----+-H-1 +----+- ---+-Ù?-+----+----+--F--+----V----+--M-+----+----+----
1971 S----+----+----H1---+----+'--D2----+----+--'-F+----+-V--+----M----+----+----
1 972 S----+----+----Hl ---+- ---+---D?----+----+----F+----+-V--+---1.1+----+----+----
1 973 S----+----+-H- 1 +----+- ---+O?--+----+----+-F---+---V+----+M---+----+----+----
1 974 S----+----+----Hl ---+----+----+02--+----+-----+F---+--V-+----+-M--+----+----
1975 S----+----+----H1---+----+----02---+----+-----F----+-V--+----M----+----+----
'l 976 S----+----+----H1 ---+- ---+---02----+----+---F-+----+V---+---M+----+----+----
1977 S----+----+-H-1+----+----+-D?-+-'--+----+--F--+----V----+-M--+'---+----+----
1 978 S----+----+----Hl ---+----+--02+----+----+---F-+----V----+--M-+----+- ---+----
1 979 S----+----+-H-1 +----+- ---+D?--+----+----+-F---+---V+----+H---+----+----+----
1 980 S----+----+----Hl ---+- ---+-D?-+----+----+--F--+----V----+--M-+----+- ---+---'
'l 981 S----+----+-H-1 +----+- ---+D?--+----+----+-F---+--V-+----+M---+----+----+----
1 982 S----+----+-H-1 +----+- --,-+--D2+----+----+---F-+----+V---+---M+----+----+----
1 983 S----+----H1 ---*----* ---D2----+----+----F-----+-V--+---M+----+----+-'--+----

'll03 1/04 l/Os 1/06 1/07

S : Sem'is ; R : Repiquage i F : Flora'ison ; M : Maturité
H : Herbic.ide i D : DésÀerbage manuel ; V : Drainage par99]]e 

.

I : 1er apport d'engrais (P. K, 502 N) ; 2 z 2nd apport (502 N)

[H,D,V,l,2l;Rec<>mmandationtechniqucsproposéesparI'ADRAO

11'l

Stéri l. Totale

11
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5.3 Simulation des variétés rencontrées

læ modèle est utilisable avec les agriculteurs et les conseillers agfcoles pour les aider dans le choix d,uncouple 'variéré - daæ de semis", -ïpo.-æ i-po-rt-îî" j"" g"rii"" a", 
"rr*m"., a" iluau*. r-,otiectirest de fournir des éléments o"ttn"tt*t (t) d'ér"ï;;-ËJ;ue.ctimatique paniculièrement en saison sèchechaude où la variabilité inær_annuelte à". 

".pei.,".o 
".T 

irnpoa_r" ; (ii) de rechercher des variérésintéressanæs en toute saison' ce qui permenrai à'eri".l* .aanges variétaux sur une parcere en doubleculture ; (iii) de préciser les daæJ de-maturité a ra æ-ir" 
"t 

ionc de pévoir le declenchàment des récolres

ffiË,ffij|iïîTiï.*'d'amériorer r"';;;,.;; ao ugà"uræu., Ài"".n-.iilË,nu""'i.,o",

Iæs sinrulations effectuées siles qlre.varptes les ptus frequemment renontrees durant norre Favail erla station méteorologique de Rosso Mauritaniu donnJ;l; Aultars suivants.

5.3.1 Longuear de cycle

Pour I'ensemble des variétés. la longueur de cycle est minimale en saison des pluies (semis du 15 juin au15 août) et maximate en saison sacni froiae (;;, t;-toù; à janvier), ce qui explique te désintér€r desagriculteurs pour cene camDasne de culture. I;r dil JilË, rencontrées offrenr un gradienr depuis Aïwu,dont te cycle moyen est de'lào.y'ours en saisoi sil;;ii;, lu jours en saison des pluies, à Jaya dont lecycle est plus long d'une quinzaine de jours. IRls2t';;-Iiï pésenrenr des siruations intermediaires, lapremière étanr prus procrre ie'y. 
"n 

r"iràn .Ji" 
"rt."ï"i r" seconde d,Ai.wu.

t/9 l/10 t/tl Ut2

t

180

t70

150

140

t30

120

ll0

100
t/l

U8

ces valeurs varient peu d'une annê â I'autre en saison des pluies, du fait de ta regularité des températures.La longueur de cycle est par conrre g""-rp fr", ""iuirolî'ruiron sùhe chaude er froide, avcc un ècarrde 15 à 20 jours pour dei semis de février-mak, 
"o.nr" 

-ù-.-r" 
r,exempre d" lu ;;;;'r;l;*u ci_aprcs.Il devient impossible de donner pour cette saison une valeur snndard par variêté, a.elle quc les conseillersagricoles de la sAED le font 

.pour la- s1i-son aes pruies.-r-es simuhïions-s;;;'aî"î Li,à*]"_,", p,,u.raisonner lcs risques d'unc annô prus froide et â""rl".'r"'pi"i"u'ité d,occurrence.

JOUrS
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jo.rs

l.onguetus de cycle moyenne, minimum et n13ximum en fonction de la date de semis

\hriété aîwu

t70

160

150

140

ll0

100

v9 l/10 l/l I vrz

#moyenne lminimum *ma:cimum

5.3-2 Taux d.e stérililé el futes lÎmile de semis

RIDEV permet d'évaluer le taux de stérilité moyen correspondant à une date de semis donnée. On constate
pour toutes les variétés qu'il est nul pour les semis compris entre le 15 mars et le 15 août, et su$rieur à

50 Vo dl ler octobre au 15 décembre (figures page suivante), Deux questions vont donc se p<xer : à partir
de quand est-il possible de senrer une variété donnée en saison sèclre chaude ? Jusqu'à quelle date cst-il
possible de semer cette même variété en saison des pluies ? La seule valeur moyenne ne suffit pa.s,

I'agriculteur devant pouvoir estimer lc risquc pris en fonction de certaines annees à risque. Nous avons

repésenté ici cette analyse fréquentielle à partir d'un raux limite de 50 Vo, mais RJDEV permet de fairc unc
étude plus pr'ecise à partir des ésultats annéc par année.

Lcs simulations effcctuées permettent de "typcr" chaque variété et de replacer son intérêt par rapgrrt à la
double culture, indépendamment d'autrcs considérations (rendement, aspecl du grain ou de pÉférence
gustative) :

. Ai'wu, par son cycle court, est destinec à la saison seche chaude et aux semis tardifs d'hivernagc. Elle nc
peut être semée sans risque avant lc 15 févricr, mais suppone des semis jusqu'au ler septcmbre, voirc 15

septembre pour des paysans trcs en retard et prôts à prendre un cenain risque.

. IKP ct lRl529 présentent des cycles intcrmédiaircs, quoiqu'un peu long pour la seconde varié!é en saison

sèche chaude. Ces deux variétés pcuvent ôtre semrées dès le ler février en saison sèche chaude, et

impérativement avant le ler septembre en saison des pluies pour éviter tout risque de stérilité.

. Jaya présente le cycle le plus long pour lcs deux campagnes, mais peut être semée dès le 15 janvier en

saison sèche chaude. Son semis ne doit pas dépasser le 15 août en saison des pluies. C-elle vafiêrê esl a Priori
pcu recommandée en double culture, mais I'intérêt que lui çx)nent les paysans les a amenés à I'utiliser en

saison sèche chaude et môme pour crnains à la ressemer cn saison des pluies, resolvant par là-mêmc lc
problème de mélanges variétaux (voir chapitrc 3).

l3

t2

l/8v7v6U5ll4l13U2lr
90

I
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Auctne des variétés disponibles n'est r€ellement satisfaisante en double culture, particulièrement si l,on y
rajoute des critères tels que le rendement, I'aspect du grain ou sa qualité gustadv;. Aiwu est certainement
la plus souple_, mais est peu appr'eciée des paysans pour son grain rond et une faible productivité. Jaya est
encore la variété la plus recherchee mais son utilisation en saison seche chaude augmenie les risques de semis
tardifs en saison des pluies, donc le passage à une variété de cycle plus court. Sans péjuger des progres à
venir en matière de sélection, ces différents éléments monrent que la variété ne peri à-eiioseule-réùudre
les problèmes liés à la double culture, et qu'il convient d'inégrer ce choix dans une organisation specifrque
du travail.

Taux de stérilité moven

#Ai'wu IIKP *lRl529 Xlaya

Fréquence de taux de stérilité supérieur à 50 yo

ËAiwu IIKP *IRl529 )(Iaya

50

40

30

20

l0

6

5

4

3

2

I

0

% grains vides

nombre d'années sur l0
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5.4 Slmulation des stades phénologiques du riz en t99l' 1992 et 1993

5,4.1 Sinulatiotts sur les dates de dêbut er fn de semis par cs"Utagne el sile

Nous avons simulé les dates d'apparition de la floraison et de ta maturité pour les dates de début et flrn de

semis correspondant à chaque 
"".pogn" 

et site. Les températures prises en compte sont celles enregisuées

à Richard-Toll par la CSS en 1991, 1992, et 1993.

5.4.1-l Saison sèche chaude

Diawar
Aïwu

Thiagar
Aiwu

Ndiethene
Aiwu

Diawar
IR1529

Thiagar
Jaya

1991

premier semis
date semis

date floraison
date maturité

dernier semis
date semis

date floraison
date maturité

sl3
916

tu7

rzt3
t4l6
t717

u3
516

717

l l/3
t3l6
r517

r992
premier semis

date semis
date floraison
date maturité

dernier semis
date semis

date floraison
date maturité

?512

2515

2416

l8/3
tzl6
t317

2512

2515

2416

I l/3
616

617

2612

2615

2516

19l3
13l6
1417

2612

916

r017

15l3
2216

2317

2512

r2l6
1317

2t3
t6l6
t717

1993
premier semis

date semis
date floraison
date maturité

dernier semis
date semis

date floraison
date maturité

2u2
2615

2616

2013
t6l6
t617

r8l2
tzl6
tzl7

7t3
2416

2417
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5.4.1.2 Saison des pluies

Diawar
IRl529

1991

premier semis
date semis

date floraison
date maturité

dernier semk
date semis

date floraison
date maturité

10/8
2Ut0
25lrr

2u8
2trl
9t12

15t7
10/10
13/1 I

2u8
28lrr
4tl

t5t7
10/10
t3trr

17 t8
2urr
28t12

r992
premier semis

date semis
date floraison
date maturité

dernier semk
date semis

date floraison
date maturité

8/8
19na
23nr

28t8
tztrl
2v12

19t8
31/10
8112

31/8
16lrr
26n2

r4t8
25tr0
30/l l

7t9
28t r1

8lr

9t8
utr
9/12

319

9l12
20t 1

6/8
4lrr
r2l12

l5/8
r7 tll
27 n2

16t7
r 1/10
15/l I

ut8
3l12
14tl

t4t7
l0/10
l3/1 I

22t8
29111
l 0/1



uillet

Aîwu l99l
t992
1993

IRr529 l99l
r992
1993

Jaya l99l
r992
1993

Eg E NE
E

lE E E
q

E

%E EE E

Date de semis : ler mars

Floraison
Maturité

5.4.2 Comparaison des trois années sur lrob dates de semLs et tois variêlés

commentaires : comme pour la stérilité, les trois annês d'étude pÉsententln profil thermique-différenciee'

1992 estla plus chaude, rSsr i";i"t tf.lte, et 1993 est intermediaire' Selon les variétés et les dates de

semis, les différences entfe les 
"itæ.", 

vont de 6 jours (Aiwu, semis du 15 février) à ll jours ûR1529'

semis du 15 février).

I)rte de 5cmi5 : 15 fevricr

H

uln let

Aiwu l99l
1992
I 993

IRl529 l99l
1992
I 993

Jaya l99l
1992
I 993

EE
E

E
I

E
E

E
B

E

E

E
luE

Date de semis : 15 mars

t\rlai Juillet

Aiwu l99l
1992
1993

IRl529 l99l
1992
I 993

Jaya l99l
1992
I 993

EE
-'t

:J Eg
E

E

EEE
t;

EE L

EE E EE
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Annexe 6

Caractéristiques des aménagements

village

Thiagar
Ndiethene
Khor
Tienel-Doki
Ndiangué
Ndiaw

Total

280
267
r10
111

75
60

903

t4
l3
3

6

3

3

42

20,0
20,5
36,7
18,5
25,0
20,0

21,5

6'1 Répartition des superficies des aménagements réhabilités entre vilages

6.1.1 Thiagar

commcntaires : La superficie disponible sur Ia panie rehabilitee de faménagement est inégalement r€partieentrc les six villages présenls. L'ethnie wolof esi dominante, les peuls de TÀ'ienel-Doki édnt regroupes sursix.mailles hydrauliques representant 12 vo de la surface btate. La taitte -oyeni" 
-alun" 

,nu1r" ot
ffÏtg;3"* 

tous les villages' sauf Khor dont les agriculæurs sont regroupés sur des mailles beau<rup

6.1.2 Boundoum

I manquent 194 hectares sur les g2Z rchabilités,
SAED.

que nous n'avons pu affectés à un de ces villages à partir de la base de données de la

Commentaires : le nombre de GIE par village est beaucoup plus faible
moyennes sont plus élevécs. Diawar occupe une placc privitegiee parmi
superficie disponible la plus élevée par GIE.

qu'à Thiagar, mais leurs surfaces
les cinq villages présents,avec la

village superficie moyenne
par GIE

(ha)

Diawar
Kheune
Ronkh et B. Est
Wassoul

Total

189

87
352
3l

65gt

4
3

12

I

47,3
29,2
29,4
31,0

33,0
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6.2 Caractéristiques des GIE de Thiagar

'A : aucun I:irrigateur D:drain ID:irrigatcur+drain

2 nombre de diguettes entourant la parcelle

I n : nombre d'unifés S : sur{ace moyennc par unité A : nombre moyen d'attributaires par unité

. nbex : nombre d,exploitations du village pÉsentes dans te GIE, (une mêmc exploitation pcut appanenir jusqu'à 4 GII')'

accès au éseau
hydrauliquet

(7o superficie)

signification du

nom

D
3l
36

28

22

33

28

17

26

25

2l
20

37

2l

32

t2

19

23

53

36

39

22

l5
36

33

23

6
æ
23

34

38

28

l9
37

54

26

47

43

2r

35

25

9

æ
r9

4
l6

l0
20

l0
l0
22

6

ll

l6

0,72

0,67

0,49

0,74

0,79

0,63

0,85

0,63

0,67

0,78

0,67

0,71

0,83

0,71

0,69

1,1

\,2
0,9

l,l
1,1

l,l
1,6

1,4

1,6

1,4

1,3

1,4

1,2

t,2

t.2

79

39

4l
31

24

45

24

28

35

16

34

25

l8
28

12

22

22

2l
l8
27

13

l3
l5
9

17

l3
r2

17

23r

13,6

26,2

20,1

23,1

18,9

28,4

20,4

17,6

23,4

12,5

22,8

17,8

14,9

19,9

279,6

sociale

historique

sociale

religieuse

religieuse

religieuse

sociale

historique

sociale

sociale

religieuse

historique

historique

historique

BKT

coo
JEM

GEM

YAK
TAL
DEG

GAM

MUN
ATB
DAR

AIM
MOU

NDO

Ens.

typc de lour d'eau

(regle de priorité)
unités hydrauliqucsllimites des parcelles2

(7o suPerficie)

I
20

l0
l4
9

l7
I
9

I
6

7

7

5

9

point haul

altematif

pas de regle

?

'l

point bas

?

altcmatif

altematif

?

pas de reglc
,,

2,4

2,2

3,1

2,1

3,0

2,s

1,6

1,9

1,9

1,8

2,8

2,2

1,7

2,1

2.2

2,7

2,2

2,9

2,r

3,2

2,6

2,6

2,0

2,9

2,5

3,9

3,0

2,r

2,5

2,6

5

t2
I

ll
6

il
9

9

8

5

6

6

7

8

7,9

3,4

3,2

3,2

3,4

3,6

2,7

3,3

.3,6

4,2

3,0

2,8

3,3

4,0

2.6

3,3

40

92

76

46

77

87

9l
93

8l
100

83

43

9l
92

52

7

24

52

2l
r3

9

7

l3

BKT

coo
JEM

GEM

YAK
TAL
DEG

GAM
MUN
ATB
DAR

AIM
MOU

NDO

Ens.

I
1

2

2

6
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signification du

nom
accès au rÉseau

hydrauliquet

(7o superficie)

YAB

SAY

NEY
KA^S

DIA

YAN

BKN

YBD

NEG

BOK

WAA
DIS

ALL

Ens.

religieuse

religieuse

religieuse

religieuse

rcligieuse

religieuse

sociale

sociale

religieuse

sociale

historique

scrciale

religieuse

73,2

12,5

23,0

29,3

l0,g

æ,5

22,7

37,8

14,4

æ,9
23,3

9,2

72,5

267,0

23

20

22

38

t2

30

19

4
13

37

23

t0

l3

0,6

0,6

1,0

0,7

0,9

1,0

1,2

1,0

I,l
0,8

1,0

0,9

1,0

0,9

32

20

37

s8

u
50

36

70

24

6l
48

l8
39

517

0,41

0,62

0,62

0,49

0,45

0,59

0,63

0,54

0,60

0,49

0,49

0,51

0,32

0,52

22

æ
23

24

8

26

4

28

24

3

l9

l8

30

23

4
30

65

20

34

4
48

N
34

D
2l

43

42

l6
37

6

3r

36

17

38

30

47

39

l3

5

6

17

9

21

23

26

l5
l4
6

l6
32

47

17

6.3 Caractéristiques des GIE de Ndiethene

I A : aucun I:irrigatcur D:drain ID:irrigateur+drain
2 nombre de diguertes entourant la parcellc
I n : nombre d'unités s : surface moyenne par unité A : nombre moyen d'attributaircs par unitét nbex : nombre d'exploitarions du viltage pÉsenre.s dans le GIE (une même exproitarion Frcut apparrcnir jusqu'à 4 GIII).

limites des parcelles2

(7o superficic)
type tour d'eau

(reglc dc prioriré)

YAB

SAY

NEY

KAS

DI,A

YAN

BKN

YBD

NEG

BOK

WAA

DIS

ALL

Ens.

3

8

7

5

I

2

38

63

37

41

l5
24

37

a
I

4
r0

r0

52

37

63

41

85

73

55

&
88

59

88

100

90

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,5

3,3

2,3

3,4

3,4

3,5

4,0

3,0

3,3

I
4

7

8

9

ll
I

l3
I

l3
l3
7

8

1,7

3,1

3,3

3,5

1,2

2,7

2,5

2,9

1,8

2,3

1,8

1,3

1,6

2,3

2,9

5,0

3,1

4,8

1,5

2,7

2,1

3,1

1,6

2,9

1,9

1,4

1,6

2,7

extremités puis ccntrc

point ba.s

point haut

extÉmités puis centrc

poinr haur

?

gnint haut

alrcmarif

poinr haut

?

altematif

point haut

?

t5

l6
l2
23

ll
20

ll
22

7

30

l8
10

7

202
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6.4 Caractéristiques des GIE de Diawar

GTE
Diawar

surface

(ha)

attributaires

n

surface/
attrib.

(ha)

parcelles

n surface

I
2
3
4

total

49,4
53,2
38,1
4g,l

l8g,g

15
18

16
u
73

3,3
3,0
2,4
2,0

2,6

42
42
4
7l

199

1,2
1,3
0,9
0,7

0,9

6.5 Limites et accès des parcelles à Thiagar et Ndiethene

6.5.1 Apes de limites par parcelle (p.c. superficie totale par village)

Thiagar

6.5.2 Modes d'accès des parcelles au réseau hydraulîque

Drain
27% Drain

30%

Aucun
l6yo

Irrigateur + drain
23Vo

Thiagar

3 diguettes
29o/o

2 diguettes
sYo

Ndiethene

(p.c. superficie totale par village)

lrrigateur
35%

Aucun
l8o/o

3 diguettes
20%

2 diguettes
t%

4 diguettes
7e%

Irrigateur + drain
r7%

Ndiethene
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6.6 Exemple de structure foncière sur trois GIE

6.6.1 Anténagement de Thiagar

Commentaires : La figure suivante illustre sur deux exemples la complexité de la structure foncière au
niveau des mailles. La première (Gm ATB) représente un cas simple dans la mesure où la taille de la maille
et [e nombre d'attributaires sont faibles, le réseau hydraulique relativement dense, et les limites de parcelles
entièrement constituées de diguenes. La seconde (Gm NEY) est haucoup plus représentative des situations
rencontrées sur les deux villages : les 37 parcelles recensées pour 23 attributaires ont une taille moyenne de
0,6 hectare ; les 7 unités hydrauliques comptent en moyenne 3,1 attributaires ; seule 17 Vo de la surface de
la maille présente un accès direct à un irrigateur et un drain.

GIE ATB

I

1.3 1.2 l.l

4.? 4.1 23.1

è.t'. :.r Tc:

f

7.1 t.2 t.l

9.3

1

9.2 9.r o prise d'eau

diguettc
piquets

irrigateu
drain
piste

aooès aux parcelles
depuis les pistes

attributaire nol
parcellc nol

oremple d'unité
hydraulique

-+
l.l

ffiH

4n.40



6.6.2 Anêrugement de DÎawar (GIE ll

commentaires : toutes les parcelles ont un accès à un drain et un irrigateur, et 94 ? des surfaces

appartenant à un même agriculteur ont un accès à une piste, ce qui augmenæ,leur autonomie par rappon à

l'utilisation des matériels. La conception de cet amênaçment, basée sur des lots de trois hectares' amene

donc beaucoup plus de souplesse dans sa gestion qu'à Thiagar.

IJ

aaa
aa

oaa

.aa
aaa ,\t ,\t  / A//

l\,t a\. l\.1

^Jl 
.V .\,. a\

t! .V .!

ooa
o.aa

Of.

oo
o

oo
o

oo
o

i\\\l
iisrii

rÀ
)r

xÀ
T

x

oooôoaoooo?o o

o o -oô oao ooooo
oo0

ee€
ee
e€

r+(}t?
'o o otee,

svv
9V9vev
e 9 9-

ev9e9
e99V9e99 e9

9I9(?
vg9

ç? I vv

-

t777777-7?7=77n

piste

canal primaire et secondaire

irrigateur

drain

parcelles appartenant à un même agriculteur

1"

0 60 l20r
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Ndiethene

population totale
dont actifs rêels (Vo)

nombre d'exploitations
dont wolofs (%)

1230
59

lll
98

1320
62

r32
97

r340
52

130

97

superficies aménagées' (ha) : SAED
PIV + foyer

privés individuels'
privés collectifs'

230
240
190

240

900

190

170
50

140

550

20_0

r630

1830

moyennes par exploitation :

population totale
superficie aménagée Aa (ha)
superficie aménagée Ba (ha)
donr Vo superficie SAED As
dont Vo superficie SAED B5

superficie aménagée par individu A6
superficie aménagée par individu 86

11

6,1

8,1

4
26

0,5
0,7

10

3,1

4,2

50

35
0,3
0,4

l0
5,1

14,l
54

1l
0,5
1,4

proportion d'exploitations (Vo) :

avec au moins un GIE privé

sans activité non agricole
avec un salarié ou plus

avec une activité du secteur traditionnel?
avec une activité du secteur modernes

avec un assolement riz-tomal.e

san.s équipement
avec charrette

avec GMP, tracteur, ou décortiqueuse

/

17

23
57
33

78

5

24
36
3r
25

I

26
65
6

52

20
5

53
43

5

6.7 caractéristiques des exploitations agricoles par village

' supcrficies declaées par les agricultcuc. Lefr sommcs soor en geoéral irférieufes rux supcrficies totales declanxs par enfurge,n€ot,où des paysans d'8utr€s villages peuvent posséder-des.prrcelles, tri'ais ceci n'expliquc pas Ia tolâliré des écarrs, ce ptreoornare soulignrntl. difficulté de recoupcr dcs inform.rions sur le forrcier proveoant de plusieu* sourccs.- ttn€nagem€ots privés où chaque paysan gèlc sa pr.celle.
' amgugemenb privfu gérés globalernent
'A : hormis les Privés collectifs, dont lcs superlicies so diflicil€rned venrilees corre tes adlÉrcnts et les revenus mat conous.
, : : iltîîl la.superficie rotale rmeoagee par le nombre tokt d'exploirarions du vitt.gc- A : hormis res pfivés cotecrifs B : eo divisrot ra superficie "seED" çur ra sug:-rficie totarc amerugq)6 A : hormis les prives collcctifs 

- 
B : eo divisant la supcrficic lolale par ta populalion lotalc ,or vill.ge

f,fl,îi-"t*' 
menuisier, tdlleur' pêcheur' matrone, grioi, rn"çon, bouÀer, boutanger, ctrarbormier, co;oclion de nafics, bijourier,

' boutique, kanspon, chauffeur, mécâoicic.n, phoiognphe, déconicage, soudeur, étælricien.
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6.8 Caractéristiques des entreprises agricoles par village

I F. : Ford RM : roues motrices
M.F. : Massey-Ferguson
N.H. : New Holland

auto : autoporté 28 : nombrc dc disques

tracteur + pulvériseur moissonneuse-batteuse

typet date d'achat code typet date d'achat code

Thiagar
GIE C.N.T. F.3930 2RM

+ trainé-l4
F.7810 4RM

+ auto-28
F.7810 4RM

+ auto-28

r2t90

t2190

0619r

TRI

TR2

TR3

N.H.8040

N.H.8040

rat90

r2l9r

MBI

MB2

Ndiethene
S.V. I

Gre, Z.D. F.7810 4RM
+ auto-28

0619r TR4

N.H.8040 0319r MB3

Diawar
S.V.2

S.V.1

GIE E.M.W
GTE M.N
GTE S.D

M.F.399
+ auto-Z4
M.F.36r0
+ auto-28

05/89

07190

TRIO

TRI 1

M.F.3640
M.F.3640
N.H.8040
M.F.3640
M.F.3640

02t89
09190
0519r
02192
03/9r

MBIT
MBIS
MBl9
MB2O
MB2I
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Annexe 7

Pratiques variétales par campagne et par village

7.1 Dates de semis en saison des pluies en fonction de la variété

(Vo de la surface totale semée par annee et par village)

Aiwu laya IRl529

Thiagar

1991 avant le 1618

du 16 au 31/8

1992 avant le 1618

du 16 au 3l/8

1993 avant le 1618

du 16 au 3l/8
du ler au l5l9

19,3
30,8

u,2

1,8

18,8
13,7

4l,r
8,8

21,4
54,3

51,9
3,9

Ndiethene

1991 avant le 1618

du 16 au 3l/8

1992 avant le 1618

du 16 au 3l/8
du ler au l5l9

1993 avant le 1618

du 16 au 3l/8

1,6
2,2

2
72,7
6,1

16,7
r0.7

,u,1

17,7
u''-

70,4

Diawar

1992 avant le 1618

du 16 au 3l/8
du ler au l5l9

1,1

4,5
tt,: 27,7

32,2
0,6

Rcmarque : les dates limites retenues, 15 août et ler septembre, correspondent à la Jaya d'une part, à Aiwu
et IRl529 de I'autre. Aucun semis ne dépasse le 8 sçtembre sur I'ensemble des villages. Læs totaux sont
inférieurs à 100 96 car nous n'avons pas tenu compte des autres variétes semees (IKP, Djibelor, IRzl42), qui
couvrent au maximum 20 Vo des surfaces.
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7.2 Yariétes cultivées par campagne

To surtace totale semée par campagne, annee et village

7.3 Successions variétales par période

Vo surface totale semée par campagne, année et village

Ai'wu Jaya IRl529 IKP Djibelor Sippi TR4/,2

Thiagar
l99r

1992

1993

SC

sp

sc

sp

sc

sp

97
49

92
u

49

3

5l

7
76

100

37

I

L2 2

Ndiethene
l99l sc

sp

1992 sc

sp

1993 sc
sp

99
2

94
85

97
40

98

1l

56

I

I

1

6
3

2
4

Diawar
1992 sc

sp

7l
6

2

18

23
60

I
3

3

3 10

variétés identiques variétés différentes
cycles différents

variétés
différentes

même cycleA B C D total E F G H total

Thiagar
l99l sc-sp
9l-92 sp-sc
1992 sc-sp

92-93 sp-sc
1993 sc-sp

49
23

224
49

5

26
86

35
86
35

4É751
4 89 93

72173
13l14
50 14 64

2
I

I

Ndicthcne
1991 sc-sp
9l-92 sp-sc
1992 sc-sp
92-93 sp-sc
1993 sc-sp

2
I

76
79
39

2
I

177
281

93

198
699
117

l6
54

16

l6
6
3

7

Diawar
1992 sc-sp 2 t7120 l8 39 16 73 7

A:Aïwu B:Jaya
E: Aïwu -Jaya F:Jaya-Aiwu

C: IR1529 D: autresuccession

G : Aïwu - IRlsæ [l : autre succession
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7.4 Variétes utilisées à Diawar de 1987 â l99l

(Vo des superficies de I'échantillon de parcelles suivies)

Comrnentaires :

. En saison chaude 1988 et 1989, les agriculæurs ont cultivé essentiellement IKP, seute variété à cycle court
qui leur était alors @nnue. chaque année, quelques paysans ont semé Jaya, et la seconde année, une
nouvelle variété a fait son apparition, IR9784, qui n'a plus été cultivee par la suire. Cene évolution illustre
le desintér€t des agriculteurs vis-à-vis d'IKP, comme ensuite d'Aiwu.

. En saison des pluies 1987 et 1988, Jaya couvre la majorité des surfaces, mais les producteurs cultivent
souvent IKP en parallèle, ce qui repésente une forrne de stratégie anti-risque et un rnoyen d'étaler la
demande en travail à la decolte, essentiellement manuelle ces deux années. En 1989, alon que la superficie
en double culture a augmenté et que des retards sont observés dans le calendrier, la superficie de Jayà baisse
brutalement, celle en IKP remonte, ainsi que les surfaces cultivées sur repousses, Celles-ci sont égalernelt
un indicateur des problèmes de calendrier rencontrés par les agriculæurs, qui s'ajustent en irrigriant leurs
parcelles sans péparation du sol ni semis. l,es repousses issues des chaumes, et les graines de la culture
préédente tomtÉes au sol sssur€nt un peuplement à la densié mal maîtrisee. L'agriculteur peut alors
compléter les zones claires par un semis en pégermé. En l99l, apres une année sans culture grur cause de
éhabilitation, les agriculteurs, à cours de semence, limitena leurs choix à Jaya, et Aiwu pour quelques
parcelles.

sc88 sc89 sp87 sp88 sp89 spg1

surface
suivie (ha)

L2,5 28,0 40,5 43,3 42,0 45,1

Jaya
rR9784
IR36
IET..
TKP

Aiwu
repousses

l8
15

67

t2
33
5

44

;

58
5

5

!:

83
3

2
2

lo

30

t4
7

2l

28

87

it

/.n.46



Annexe I

Déroulement des calendriers de travail par village

Nous présentons dans cette Ennexe le déroulement des calendriers de travail agrégés par village' en

complément des figures 8 à 10 et des annexes 12, 13 et 14. Pour en faciliær la lecture, cette présentation

est àecoupee par campagne, de la pÉparation du sol à la r€colte, mais il va de soi que les différentes

campagnes s'enchainent et se chevauchent sur un nrême site.

8.1 Diawar

8.1.1 ,saicoz das pluiæ I99I (récolte)

Ne disposurt p8s des dat€s de semis pour ætte csmpagne, il nous est diffrcile de juger de la date de

déctenclemeni des récoltes. Cælle-ci est un p€u plus tardive qu'à Thiagar et Ndiethene (19 décembre),

d'autant que ce prernier jour de récolte est limité à 2 ha et suivi de I jours sans travail. Les r'ecoltes

rupr*treni te Z8 aecerntre pour s'achever le 25 janvier. La performance globale est faible (4,7 ha/j) mais

comrne toujours tês variable (de 0,3 à 14,5 ha/t avec pe{, de jours chômés pendant cette phase principale

de r'ecolte.

8.1.2 Saison clwde 1992

La preparation dz sol sucoède aux récoltes après un détai de 5 jours sans aucrm travail sur l'aménagement.

EHe débute dès le 30 janvier, pour s'achever le 27 fêvrier avec une performanæ tout à fait moyenne sur

I'ensemble des trois villages (6,7 ha/j). Seuls 2 jours sont chônÉs durant ce chantier, qui s'achève avant la

mise en route de la station de pompage panr 97 Vo des surfaces.

La mise en eau est déctenchee le nr'enre jour que les pompes. Elle se déroule à une vitesse élevée Q,9 hali)
et s'aclrève le 17 mars. I*s semis commencent le 25 février, suivent le même rythme et s'achèvent à la

même date. Leur distribution est équivalente à celle de Thiagar la même campagne' Les agricarlteurs sèment

parallèlement une variété de cycle court, Ai'wu, et une variété de cycle plus long mais qui leur est inconnuc

à l'époque, IRl529.

Diagnostic sur Ia période hivernale 1991-1992 : les récoltes démarrent tardivement et sont Slobalement
lentes. Les préparations du sol leur succèdent sans chevauchement et s'achèvent avant la mise cn routc de

la station de pompage, le 22 fêvrier. Les mises en eau et les semis sont rapides.

Les récoltes débutent dès le ler juillet et se déroulent en dzux temps : du ler au 28 juillet, puis du 6 au 15

août. La première phase comprend 3 jourc chômes, la seconde 4. Compæ tenu de ces nombreuses

interruptions du chantier, sa performance globale est faible (4'l ha/j)'

8.1.3 Saisoa des pluies 1992

Les preparations du sol dêtn*ent le 2l juillet et chevauchent les Écoltes à panir de cette date. Elles sont

egaËmènt interïompues du 28 juillet au 2 août, puis reprennent jusqu'au 18 août. La performance de ce

chantier est -oyenne pour le village (6,8 ha/t, mediocre par comparaison avec Thiagar et Ndiethene. Il
s'achève tardivernent et tres largement apês la date de démarrage des pompes (2 août) : en aucun cas, les

paysans ne peuvent espérer éaliser leur objectif de semer Jaya avant le 15 août'

lz mise en eau @mrnence le 4 août, sur les parcelles déjà liberees et péparees. Sa vitesse d'avancement

est plus lente qu'en saison ctraude (6,1 ha/j) car elle se trouve limitee en panie par la rapidité d'exécttion
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de la pr6paration du sol. Elle s'achève tardivement, le 3 sepæmbre. Iæ rytfrme des sezrs se cale sur les
mises en eau, avec 2 jours de délai au démarrage le 6 août, ZZ Eo Ae h superficie est semée au delà du 15
août, essentiellernent en IR1529.

Les récoltes sont declenchées trÈs tardivement, le 12 janvier si I'on excepte 1,5 ha récoltés les 3l décembre
et lerjanvier. Elles pésentent par contre une performance élevee (9,1 hij) qui leur permet d,être achevées
le 31 janvier, sans intemrption majeure.

8.2 Thiagar

8.2.7 Saison cluudc I99I

81 hectares ont été cultivés durant cette campagne. Ia prépanxion du sot a débuté te 20 février pour
s'achever le 3 mars, soit une performance nnyenne de 6,8 ha/j pour un chantier éolé sur 12 jours. Celui-ci
a oependant éé interrompu pendant 5 jours : il n'a repris qrc le 27 février, jour de mise L rcure de la
station de pompage. Iæs performances par jour travaillé ont varié dans un rapfort de I à 4, de 4,6 à20,1
halj.

Ia mise en eau a dëbttê le ler mars, soit 2 jours ap es le démarrage de la station. Ce chantier a chevauché
le precédent durant 3 jours, et s'est achevé apres 1l jours d'irrigation quasi-continue, soit une perf.ormance
.noyenne de 7,4 halj avec des variarions très iorportântes, de 0,4 a g,7 hatj,. La surface irriguee
quotidiennement passe par deux pics, le 3 mars et le 6 mars, les quatre derniers jours correspondanr à des
superficies résiduelles.

? urf débute te 5 mars pour s'achever le 12 mars, suivant en cela le rythme des mises en eau avec quar'g
jours de decalage. Deux pics sont également observés, le 7 mars et te i0 mars. La performance moyenne
du chantier est un peu plus élevee, l0,l ha/j, mais tout aussi variable entre 2,8 et l8J ha. La quasi+àmliÉ
de la superficie est semée en Aiwu.

La récolte débute le 16 juillet et s'étale sur 10 jours. Elle se déroule en deux temps : 9g vo dcla surface esr
recoltee en continu sur 5 jours, puis le chantier s'an€te 4 jours pour se Ërminer le 25 juillet. La
performance moyenne globale, incluant ces arrêts, est de g,l tru/j, 

"nL" 
des pointes à 16,g hadr. Aucune

pluie n'est enregistr'ee durant cette Ériode.

8.2.2 Saison des pluies 1991,

Ia préparation du sol dêbute le 22 juillet et s'étale sur 23 jours, soit une durée beaucoup plus klngue qu'en
saison chaude, pour se terminer le 13 août, La performance moyenne globale du ctrantier est tres faible,
Q'2 halil car seulement 9 jours ont été travailléssur ces 23. Trois ptrasés ae travail se distinluent : du 22

'cætte variabililé des [Brformances par chantier sur une campagne asnt un plÉ|omèoe gfué.at, nous ne le Dlcqtionnetons plus pa. lr
suile.

2 rappelons qu'en saison des ptuies, ler dales et perto.mances des ch.ntiers de prÉpsr.too du sol, mise en e|u et semis ne concement
que la sole de double culturc ; celles de la nôcohe, I'ensemble des surfaoes c{ltivées en siDple et double culrurc.

Diagnostic sur Ia përiode estivale 1992 : Les récoltes démarrent tôt mais sont entrecoupÉes au p6uffi,
travail. La perforrnance du chantier est faible et sa date d'achèvement tardive. Les préparations du sol
chevauchent largement les récoltes, mais sont également interrompues en cours d'avancement. La vitesse
de mise en eau est en partie limitee par celle de la préparation du sol. Les semis, calés sur les mises en
eau, sont, pour 42 vo des surfaces, réalisés au delà du 15 août.
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au 25 juillet, oÈt 9 % de la superficie est prépar€e, du 3 au 8 août où la majorité de la surface est prépa/ee'

et le 13 août sur 2 hectares, Il apparait donc un dêlai de 13 jours entre la fin de la phase principale de

/ecolte et le début de cclle d'offset. Ce chantier est pernrrbé par une seule pluie, le 3l juillet, totalisant

26 mm.

La mise en eau dêbute dès le Z juiltet sur les premières parcelles prepar'ees, mais avance peu et par à-coups
jusqu'au 8 aoiit. Cette organisation est rendue possible par le fait que la station de pompage a été remise en

fonction pour les GIE en simple culture dès le 11 juillet. La mise en eau se termine le 16 août et présente

une performance trè faible Qp hali) du fait de nombreuses journées sans activité. Mise en eau et

péparation du sol se chevauchent relativement peu durant leur phase principale de déroulemant.

I* semis débuæ 5 jours après la mise en eau et avance selon un rythnre aussi discontinu, ses performances

moyennes étant équivalentes. La date limite du 15 août est depassée pw 40 % de la surface, senÉs aux

trois{uarts en Aiwu et pour le resæ en Jaya. Iæs agriculteurs n'ont donc renpli que partiellernent leur
objectif mais les derniers semis ont lieu le 21 aott, soit bien avant la date limite d'installation d'Ai'wu. A
noter le délai entre la fin des mises en eau et des semis,

Diagnostic sur la période estivale 1991 : te declenchement relativement tardif des récoltes (voir Ndiethene
et Diawar pour référence), les délais importants entre fin des récoltes et démarrage des préparations du sol,

le faible chevauchement entre ce chantier et la mise en eau, la performance médiocre de celle-ci, expliquent

les retards enregistrés au semis malgré des superficies mises en valeur en double culture relativement

réduites. Un point positif, mais non maîtrisé par les agriculteurs : la faiblesse des pluies.

La récolte déhute le l0 décembre pour s'achever le 26 janvier, soit une duree de 48 jours pur 277 hætarcs
r'ecottés. La performance moyenne est donc faible, 5,8 ha/j, mais extrênrerænt variable : dt 0,6 à21,7 hal:.
9 jours durant cette période sont totâlement chômés.

8.2.3 Saison cluude 1992

La préparation du soJ débute le 4 février, soit 16 jours plus tôt qu'en 1991. L'intcrvallc avcc la fin dc la
récolte du préédcnt est court : I jours seulement alors que cetæ periode est considéree commc pcu

contraignante au plan du calendrier de travail. Le chancier est effectué durant l0 jours, avec seulement un
jour chômé e! une performance élev&, 12 ha/j. Il se termine le 13 février, soit une semaine avant le
démarrage de la station de pompage. Iæs agriculteurs de Thiagar se irouvent donc en avanc€ Par raPport au

calendrier gênéral de l'aménagement.

In mise en eau ne dêbl'tæ que le 2l février, un jour apres la mise en marche des pompes. elle s'étalc sur

19 jours pct,lr. l2l hectares irrigues, soit une performance inférieure à l'annee precédenæ. On constate

notamment une baisse sensible de la surface irriguee en milieu de chantier.

Le semis suit la mise en eau avec 4 jours de décalage et une performance ég,alement inférieure à 1991.

Compte tenu de leur démarrage plus pécoce, le 25 février, tous les semis sont termines le ll mars soit un
jour plus tôt qu'en l99l malgÉ une superficie supérieure de 50 oh. Leur êtalernent (16 jours) est deux fois
plus imponant qu'en 1991.
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Diagnostic sur la période hivernale 1991 - 1992: les récoltes s'étalent sur une longue durée, et elles
démarrent tardivement compte tenu des dates de maturité des parcelles semées en Jaya à partir du 15 juillet
(vers le l1 novembre d'après les simulations effectuees sur RIDEV). Par ailleurs les agriculteurs cherchent
à effectuer I'offset précocement. En consr{uence, I'intervalle entre ces deux chantiers est bref et ne
perrnettrait pas, par exemple, d'effectuer un gros entretien de I'aménagement. L'avance prise par les
agriorlteurs ne leur est pas vraiment utile car le démarrage de la station de pompage, quoique plus précoce
qu'en 1991, n'est pas synchronisé avec la fin de leur preparation du sol. Les semis ont une durée
relativement longue, mais débutent précocement.

La récolte débuæ le 8 juillet, soit trois jours plus tôt qu'en 1991. Iæs agriculæurs n'ont donc pas exploité
totalem€nt la semaine d'avance au semis qu'ils avaient par rapport à l'année précedente, Cette avance de
maturité devait même être accentuée d'une dizaine de jours du fait des températurres plus élevées au
printemps 1992 par rappon à l99l (voir annexe 17). La performânoe moyenne du chantier est plutôt faible
mais elle varie toujours dans un intervalle important. Si 97 % des récoltes sont acùevées le Z juillet, la
dernière parcelle récoltée sttend le 31 juillet. Une seule pluie est enregistrÉe durant le chantier, 18 mm le
16 juillet, qui n'inærrompt pas le chantier.

8.2.4 Saison dæ plaies 1992

La preparation du sol non seulement ne chevauche pas la récolæ, mais débute avec un délai de dix jours
après son achèvement si I'on exclue les quelques parcelles récoltees tardivement. Contrairement à la r'ecolte,
la performance de ce chantier est êlevêx,, 9,2 ha/j, et les opérations sont bien regroupees entre le 3 et le 15
août. Aucune pluie ne vient perhrrber son déroulement,

Iz mise en eau dêbrl,æ le 9 août, 6 jours apres le début de la péparation du sol mais avant son achèvement.
Ces deux chantiers se chevauchent durant 7 jours. Les irrigations s'effectuent en continu jusqu'au 3l août,
mais la performance du chantier diminue fonement à panir 16 août, d'où une performance nroyenne globale
relativement faible (5 ha/).

Les semis ne débutent que le 12 août pour se terminer le 31 août comme les mises en eau, à un rythme
proche de celles-ci, L'objectif des agrictlteurs ne peut donc êû€ respecté que sur une faibte superficie,
rtpnésentant 22 Vo de la sole de double culture.

Diagnostic sur la période estivale 1992 : Les récoltes démarrent tardivement malgré I'avance prise au
semis, et se déroulent lentement. Au retard accumulé durant ce chantier s'ajoute un délai de dix jours avant
que la préparation du sol ne débute. Ce retard est en partie stabilisé par une bonne performance de ce
chantier, et un chevauchement partiel avec la mise en eau qui lui succède. Mais celle-ci est lente et les
semis se déroulent principalement au-delà du 15 août et atteignent la date limite de semis d'Aiwu. Les
tempÉratures froides de novembre auront une incidence négative sur les rendements de ces semis tardifs,
qui plus est semer aux deux tiers en Jaya.

I'a récolte débute le 19 décembre, soit une dizaine de jours plus tard qu'en 191. Ce démarrage esr rardif
par rapport à la maturité des premiers semis de simple ctlture (Jaya, 20 juillet), estimée au 19 novembre
(annexe 16), Sa duree totale,46jours, et sa performance moyenne sont similairès à I'année précédente : ce
chantier est donc trÈs lent et se termine le 4 fiêvtier.Il est entrecoupé par une phase de 18 jours sans
pratiquement aucun travail, du 30 decembre au 16 janvier.
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8.2.5 Saison clmude 1993

La preparation du sot dêb|trc le 2? ianvier, précocement par rapport aux années,qricedentes' De ce fait elle

clrevauche la récolte pendant 9 joun, t-a supemcie cuttivê ayant augmenté de 50 vo-panr.aneindre 175 ha.

le chantier n" ," t"rÀin" que te tl févriei du fait de sa performance moyenne, ?'5 hali' A c€tte date, la

station de pompage est en fonctionnernent depuis 4 jours.

It mise en eau dêbuæ le même jour que le démarrage de la station de pompage, le 15 _féwier. 
Elle est

rapide : à raison de 8,2 ha/j * toy*tu, elle est achevee dès le 7 mars. A noter que le 19 février, 5l ha

étaient en irrigation simultanément.

I*s semis débutent le 18 Évrier, soit trois jours après la mise en eau. Iæur performance moyenne est

égalenrcnt élevee, de telle sorte qu'ils sont achevés le 7 mars. Cæs dates sont les plus pr'ecoces observées

dirant toute notne étude et l'étalement des semis sur trois semaines est relativernent faible, corpte tenu de

la superficie emblavée maximale. Cette siûation est d'autant plus necessaire que les agriculteurs ont tous

sare Jaya.

Otignottic sur to pAoa, hivernale I gg2-I993 : La récolte débute tardivement par rapport à la maturité

deslremiers semis de simple culture. Elle est très lente car entrecoupee d'une periode de 18 jours sans

travail. Du coup la préparation du sol du suivant, déclenchee dès le 27 janvier, chevauche la fin des

récoltes mais s'âchèvl après le démarrage de la station de pompage qui est lui-même précoce. Les semis

sont précoces et relativement resserrés grâce à une bonne performance des chantiers de mise en eau et

semis.

It rëcolter débute tardivement malgé les semis pnécooes, phénomene que I'on peut attribuer au choix dc

Jaya. D'apr€s les simuldions effectuées sur RIDEV et les temÉratures de Richard-Toll en 1993' les

pÉmiers r".it aont opendant arrivés à maturité le 13 juillel. Le clrantier présente une performance élevê'

iO,t ftu4, mais s'achève tardivement, le 6 août, compte tenu de la superficie impxrtante à récolær. Seule

une pluiô de 5 mm est enregistr.ee durant le chantier, le 28 juillet, qui ne stoppe pas les travaux.

8.2.6 Saison des pluies 1993 (installttion)

La preparation du so! dêbtte précocenrent, des le 3l juillet. Elle chevauche donc le chantier de recolte

penaant Z lours. Sa performané est moyenne car le chantier est stoppe du 12 au 19 août du fait d'une pluie

de 49 mm le 13 août. Il ne s'achève que le 25 août, datc la plus extrême observée durant l'étude.

La mise en eau dêbute malgré tout tardivement, le 7 août, akrrs que la station de pompage a éÉ mise en

route très précocement pouila sole de simple culture, le 25 juin. tæ chantier se déroule en continu jusqu'au

3 septembre, avec une performance globale moyenne.

I*s semis suivent les mises en eau avec une performance equivalente, Si 35 7o des surfaccs peuvetrt être

rcssemées en Jaya avant le 15 août, 27 Vo dêWsent le 3l août. Le chantier s'achève le I septembre' date

la plus tardive ôbservée pendant les trois années d'étude. Le choix de Jaya en saison chaudc y est pour

ducoup puisqu'il a conduit à decaler t'ensemble du calendrier, la pluie du 13 août venant penurber le bon

déroulement de la periode.

I rappelons que nous ne disposons pas pour cette Ériode des performanccs quotidiednes des chantiers dc .Écoltc, préplrttion du sol

et mise eo eau.
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DiagnosticsurIapériodeestivale19g3:lacombinaisond'unesuperficiecultiveeensaison"nuffi
et d'un semis intégral en Jaya, entraîne un démarrage et un achèvement tardif des récoltes, malgré uneperformance du chantier élevee. Ce retard est partiellement compensé pa, un démarrage précoce despréparations du sol, qui chevauchent les recolùs pendant quelques jours. Mais leur déroulement estperturtÉ par une pluie de 49 mm le 13 août. Ce chantier s'achève donc tardivement, et par là-même lesmises en eau et semis qui sont très étalés et dépassent la date du 15 août sur 62vo de la surface. Lasuccession Jaya sur Jaya est cependant réatisée sur 35 Vo de la superficie emblavée en double culture.

8.3 Ndiethene

8.3.1 .Sairoz ctnude I99I

La préparation dz so/ débuæ dès le 15 février et s'achève le 25 féu-rter, soit 2 jours avant le démarrage dela stâ-tion d€ pmPager. La performanæ du chantier est moyenne, 8 ha/j, du r"iià" a j.À.-s travail surles 11 qu'il dure.

La mise en eaa dêxtnrre le 28 féwier, le lendemain de la mise en route des pompes. Elte est reladvement
lenæ, à raison de 4,6 halj, et s'étare jusqu'au l0 mars bien que xJ g6 des sufficies soi*i irriguc", 

"u 
omars.

Ies senis suivent la mise en eau avec I jour de délai et une performance équivalenæ. Ils sont un peu pluspécooes qu'à Thiagar.

Les ré99ltY dêbrttent le l1 jui[er, 5 jours plus tôt qu'à Thiagar. E[es sont relativement bien catées avec lamaturité d'Aiwu, estim€e au 7 juillet pour un semis du lei mars par RTDEV. Iæ chantier se déroule cncontinujusqu'au 23 juillet, 0,5 ha étant écolté le 25 juillet. La perfàrmance globale moyenne est nxaliocre
rr,v na{, er rês variable comme à Thiagar (de 0,5 à 16,9 ha/j).

8.3.2 Saison des pluiæ I99l

La preparation du sol ne débute qu'une fois les récoltes totalement achevées, le 26 juillet. Le chantier estbien regroupe sur six jours, interrompu une journee, puis achevé le 5 août. r..p"'ri.À*à grobale esrmoyenne (8 halj).

?..^:" ? eau dêrburre re 30 juiuet, avant ra fin de la péparation du sor qu,elre chevauche durant 6 jours.L'irrigation est Éalisee en continu, 
_avec 

un rythme- cependant rres faibte les quatre derniers jours. laperformance globale du chantier est donc médiocre. Il s,achève Ie 16 août.

Ics semis suivent comme en saisolt chaude la mise en eau avec un délai d'une journée, en début comme enfin de chantier' Ils sont donc realisés à 98 vo avant la date limiæ du 15 aoûi et la variété Jaya peut être
semée par les agriculæurs.

I Ce site partageant le même aménagement
mentionnées au paragraphe 8.2

avec Thiagar, les dates dc démarrage de la station de pompage sont identiques à celles
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Otogrottic sur lapëriode estivale lggl : par rapport àThiagaret à superficie equivalente, les meilleurs

résultats observés à Ndiethene en terme de calendrier de semis, s'expliquent essentiellement par I'absence

de délais entre récolte et préparation du sol, le chevauchement entre préparation du sol et mise en eau dont

le démarrage est alors pius-précoce, la performance de ce chantier étant meilleure. Le déroulement de

I'ensemble a été ralenti par la faible vitesse d'avancement des récoltes.

Les récoltes @mmencent le 13 deoembre soit,comme à Thiagar, tardivement par rapport à la maturité des

premiers semis de Jaya. Elles s'étalent sur une durée très longue de 68 jours,- 8vec gulem€ût 4 jours

"lrô.ér. 
Lu performance du chantier est donc tres faible, 3,9 ha/j, et ne depasse jamais lr,3 ha/j.

8.3.3 Saisoz cluude 1992

Ls préparations du so, débutent le 12 février, 6 joun avant la fin des r'ecottes. Elles sont plus tardives qu'à

rniig 
"t 

s,achèvent le 29 février, l0 jours apês le démarrage de la station de pompage. La performance

Clevé du chantier permet de compenser d'éventuels retards sur la grande superficie mise en c'ulture.

La mise en qru c.omtrgnæ le 23 février, 3 jours après la mise en marche des pompes. Elle n'atteint une

superficie significative que le 2 mars avec ai ha endébut d'irrigation. La performance globale du chantier

est rnoyenne, avec 6,4 ha/j.

Ls semis débutent le 26 février, soit trois jours après le début de la mise en eau. Ils sont realisés pour 60 %

des surfaces, entre le 6 et le l0 mars. ils soni donc retardés d'une semaine par rappon à Thiagar' et

s'achèvent tardivement le 22 mars. La performance globale de ce chantier est également moyenne Q ,l halil '

Diagnostic sur to peina, hivernale 1gg1-1992 : La récolte, démarrée tardivement Par raPport à la maturité

du laddy, s'étalé sur plus de deux mois et présente une faible perforrnance. La préparation du sol

s'enchaîne sans détai, iu* même un léger chevauchement entre les deux chantiers. Sa perforrnance cst

élevee mais elle n'est pas achevée quand la station de pnmpage démarre, vu la grande superficie mise en

culture. Les mises en eau et semis s'en trouvent retardés, d'autant qu'ils présentent des perforrnances

moyennes. Ils s'étalent jusqu'au 22 mars.

I*s récoltes commencent 5 jours plus Urd qu'à Thiagar : le 16 juiuea wt 2,2 ha, puis le 19 juillet pour

la recotæ principale. Elles sànt achevées le }août, soit seulement 3 jours plus urd qu'à Thlaga! malgre unc

superficie cultivee supérieure de 50 %, Cebq résultat est lié à la pcrformance élevê du chantier (9'6 ha/j).

8.3.4 Saisoz des Pluies 1992

La preparafion dusoJ débuæ le 4 août, une fois toutes les réc<lltes achevées. Malgre une performance élevée

mais d'u fait de la grande superficie à r€mettre en culture, elle se terminc tardivement, soit le 2l août, apres

19 jours de travail continu si I'on excepte un jour chômé.

La mise en eaz s'enchaîne rapidement avec la péparation du sol (démarrage le 5 août) mais suit un rythme

inégulier : 7 Vo de ta surface en début d'irrigÀtion du 4 au 14 aoî)r, 84 Vo du 15 ût U août, rien du 25 au

lO a-oCt, S Vo du 3l août au 7 septembre, fin àe la mise en eau des 184 ha. La performance du chantier est

moyenne (5,3 hd.

Ins semis suivent comrne à I'habitude les mises en eau avec 4 jours de retard et selon un déurupage et une

performance similaires. De ce fait, 8l% de la superficie est sem{6e au delà du 15 août, et jusqu'au 7

septembre, PrinciPalement en Aiwu-
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Diagnostic sur la période estivale I gg2 : ta recolte a été dé"I

i,i*: ff:^,*T::::1"^14:i *:"et de rluperer en.parrie ce rehrd, margré une supernciecultivée beaucoup plus grande. comme a îniagar, la préjaration du sol ne oemaËo,ffi#:":i;il;
totalement achevées. Elle s'achève tardivemeni, alorsqul tu mise en eau ne prend de l,ampleur qu'à partirdu 15 août' En conséquence, les semis sont majoritairement tardifs, mais les agriarlteurs respectent la règleliée au choix variétal.

I'es récoltes démarrent à la même daæ qu'en 191, les semis de simple culture en Jaya s,étant déroules du14 u 4 iuillet' cette date de décl€nchernent est dônc tardive par rapport à leur ma6rité (voir annexe 17).Mais sans être exceptionnelles, les performances du chantier'iont n"tæ1n*i su$rilres a r9r(respectivement 6,? er 3,9 ha/), d'où |Jtr achèvernent des kavarx re 20 janvier au rieu du rE février àzuperfrcie equivalente. cette siruarion esr égaremenr nenerænr prus favoraLle q;'tThl;; p.rr la mêmecampagne. Elle permet de dégager une periode de 12 jours sans aucun trava sur tes pa.?n'es.

8.3.5 Saisoz cluude I99J

I a-preparation du sol, bien que declenchee plus tôt qu'en lggl et lgg2,ne profiæ pas ùotalement de cerachèvement 'précoce" des rcbttes au precâcnt, C"'p.*o..-o globale inférieure à la rnoyenne, et Iasuperfrcie élevée mise en c'lture, font que seutemen t ù % d" ra 
"urfreot 

pnepuro 
", 

1no,il,, a" r" ,nir"en route des pompes le 15 février. Læ chantier s'achève le 2 mars, beaucoup ptus oraiveÀeniqu'a miagarla même année pour de superficies equivalentes.

Ia nisl.e1.eay 
-dehtte 

dgux joç après le démarrage des pompes, mais sa vitesse d,avancernenr se 6ouveen panie limitée par celle de la péparation au sôt, a'où une performance du chantier inférieure à lamoyenne.

Les semis suivent la mise en eau avec 4 jours de délai et se terminent le 20 mars, à une date intermédiaireentre 1991 et 1993, mais nettement plus ordive qu'à Thiagar.

Les récoltes commencent le ll juiltet cornme en 1991, soit une dizaine de jours apres la maturité despremiers semis (annexe l7). Elles se déroulent rapidement, sans perturbation par les pluies, avoc uneperformance globale élevee (10,1 halj). Elles sont ainsi achevées te àg luillet.

8.3.6 Scrson des pluies I99j (ïnsta ation)

I-a prêparation du sot dêbute 1l jours avant la fin des récoltes. Grâce à ce chevauchement important desdeux clrantiers, et malgÉ une performance médiocre et une superficie en c.lture er"uà, 
"ir" 

est doncachevee des le 9 août, pour re 25 août à Thiagar. Elle n'est donc pas penurbee par Ia pluie du 13 août.

la mîse en eau dêmt.re également tê: 
iôt, l-e 2l juillet soit 4 jours apres le débur de la préparation du sol.Il y a là encore un chevauchement étroit des chantiers se succedant. co,nuina u"u" *np";;;;;; sulÉrieureà la moyenne, ce mode d'organisation permet à la mise en cau de s'achever le 15 août.

DiagnosticsurIapériodehivernaIe1gg2-1gg3:CommeaÏriagaretàrvoi.tr'
récolte a été déclenchée tardivement par rapport à la maturité des premiers semis. une meilleureperformance du chantier a permis de l'aôhever plus tôt. Mais la préparation du sol n,a été déclenchée quel7 jours plus tard et s'est terminée tardivement compte tenu de sapeiformance médiocre et de la superlîcieélevée mise en culture en saison chaude. Bien que les vitesses de mise en eau et de semis soient légèrementsupérieures à la moyenne, les semis commenc-és le 21 février se terminent tardivement. Les agricultcurscOnservent la variété Aïwu.
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I*s semk suivant la mise en eau avec 4 jours de retard, se trouvent achevês à 82 Vo

paysans peuvent donc réaliser teur objectif de semer Jaya en minimisant les risques,

double culture tout à fait significative pour le village.

avant le 15 août. Les

sur une suPerficie en

Diagnostic sur Ia période estivale 1gg3: la récolte débute plus tôt qu'à Thiagar malgré des semis plus

tardifs du fait du choix variétat (Aiwu plutôt que Jaya). Elle est rapide grâce à une performance élevée du

chantier. De plus la préparation du sol est déclenchee 1l jours avant la fin des récoltes- Le chevauchement

des quatre chantiers en succession permet d'accélérer le déroulement des opÉrations, alors que les

perfoimances des trois derniers ne sont pas exceptionnelles. De ce fait, les semis sont achevés avant le 15

août sur 82 Vo de la surface en double culture.
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Annexe 9

Déroulement des chantiers

9.1 Dates de début et fin

9.1.1 Diawar

des chantiers par campagne et par site

superficie
cultivee (ha)

double anlture (Vo)

préparation du sol
début

fin
durée (iours)

rruse en eau
démarrage pompes

début
fin

durée (iours)

début
fin

durée (iours)

début
fin

durée (iours)

t non compte tenu de deux parcelles recoltées le 31 decembre er te ler janvier, toralisant l,g ha.

Remarques :

' le taux de double culture est calculé uniquement sur la pcriode estivale, selon la formule suivante :

Docl = 100 * Ssc / ST où ssc = superficie cultivée en saison sèche chaude (ha)
ST = superficie totale disponible (ha)

. pour la campagne de saison des pluies, les dates et les performances des chantiers de pÉparation du sol,
mise en eau et semis, ne concernent que la sole de double qrlture, celles ae U recoire,'t'Lsemble des
surfaces cultivées en simple et double culture.

. n.s. : non suivi
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9.1 .2 Thiagar

sc91 sc92 sc93 sp91 sp92 sp93

superficie
cuttivée (ha)

double silture (Vo)

81 r20 t72 280
29

277
42

280
62

préparation du sol
début

Rn

duree (iours)

2012

313

12

412

T3l2
10

27ll
L9l2
u

2217
l3/8
23

318

l5/8
13

3u7
2518

26

mise en eau
démarrage pompes

dêbut
fin

durée fours)

2712

u3
I l/3
ll

2012

2u2
r0/3
19

15l2

L5l2
7t3
2l

LU7

2417

t718
25

817

9t8
31/8
23

2516

7t8
319

28

semrs
début

fin
durée (ours)

513

tzl3
8

2512

ru3
l6

r8l2
7t3
18

2917

2y8
24

rzt8
31/8
20

10/8
819

30

récoltc
début

fin
durée fiours)

1617

2517

10

tu7
3017

20

2117

618

17

r0112
26lr
48

r9l12
412

46

n.s.



9.2.2 Thiagar

9.2.3 Ndiethene

sc9l sc92 sc93 sp9l sp92 sp93 ensemble

préparation du sol
moyenne
minimum
maximum

618

4,6
20,1

lz,0
6,5

26,0

7,2
2,9

11,4

315

1,9
13,0

912

7,4
14,3

6,5
n.s.
n.s.

7,5
1,9

26,0

rïuse en eau
moyenne

minimum
maximum

7,4
0,7

23,7

6,3
1,7

U,5

E,2
1,2

50,9

3,1
0,5

14,6

5,0
0,3

21,1

6rl
n.s.
n.s.

6r0
0,3

50,9

SEIruS

moyenne
minimum
maximum

l0,l
2,9

18,5

7,5
2,0

2l,l

9,6
2,1

29,3

3,3
1,3

12.g

5,8
0,9

19.6

5,7
2,1

l5,g

6,9
0,9

29,3

récolte
moyenne

minimum
mar<imum

E,l
1,3

16,8

6,0
1,3

15,4

l0,l
n.s.
n.s.

5,E
0,6

21,7

5,6
1,2

15,4

n.s. 7rl
0,6

21,7

sc91 sc92 sc93 sp9l sp92 sp93 ensemble

préparation du sol
moyenne

minimum
maximum

8,0
9,8

l8,g

10,3
4,9

15,5

713

2,7
19,0

8,0
1,4

l3,g

9,5
0,1

12,2

7,6
n.s.
n.s.

8,5
0,1

22,2

mrsc en eau
moyenne

minimum
maximum

416

1,0
31,8

6,4
1,3

35,7

6,I
0,2

21,1

4,9
l,l

17,6

5,3
1,0

25,5

7,1
n.s.
n.s.

5,7
0,2

5J. /
semts

moyenne
minimum
maximum

419

0,3
22,9

7rl
1,0

31,9

6,5
0,2

20,7

4,9
0,6

14,6

5,9
0,9

19,8

6,5
1,2

14,7

6,0
0,2

31,9
récolte

moyenne
minimum
maximum

5,9
0,5

16.9

9,6
2,2

19,7

l0,I
n.s.
n.s.

3,9
0,3

I 1,3

6,7
0,5

20,9

n.s. 712

0,3
20,8



9.3 Liste des matériels intervenus par site

9. 3. I Moîssonneuses-batteuses

9.3.1 .l Aménagement de Thiagar

T:Thiagar N:Ndiethenc

9.3.1 .2 Diawar

tacquisition 1990 2acquisition l99l

(toutes les machines utilisées dans ce village en sont originaires)

n' MB village d'origine caractéristiques villages récoltés par campagne

marque type sc91 sp9l sc92 sp92 sc93

MBI Thiagar New Hollandt 8040 T T,N T,N T T,N

MBz Thiagar New Hollandz 8040 T T,N T T,N

MB3 Ndiethene New Holland 8040 N N N N N,T

M84 Kheune New Holland 8040 T,N N T

MB5 Kheune Massey Ferguson 364/0 T N T

MB6 Wassoul New Holland 8040 T T

MB7 Wassoul Massey Ferguson 3640 T T

MB8 Ronkh Massey Ferguson 3640 N T

MB9 Ronkh Massey Ferguson 3fi0 N N

MBIO Ronkh Massey Ferguson 3&0 T

MBl1 Ronkh Massey Ferguson 3tr0 N T,N

MBI2 Ronkh Massey Ferguson 3640 T

MBI3 Ronkh Massey Ferguson 3640 T,N T,N

MB14 Kassack Massey Ferguson 3fi0 T T,N

MBI5 Kassack Massey Ferguson 3640 N T,N

MBI6 Kassack Massey Ferguson 3640 N

n' MB propriétaire caractéristiques n ' groupements récoltés par campagne

marque type sp9l sc92 sp92

MBIT SVTl Massey Ferguson 3640 3 panne 2

MBIS SV12 Massey Ferguson 3640 | ,(2), (3) , (4) | ,3,4 2,3,4

MBI9 Gie E.M.W. New Holland 8040 2 1,2 2

MB2O GIE M.N. Massey Ferguson 3#0 non acqurse 1,2,(3),(4) l,(2)

MB21 GTE S.D. Massey Ferguson 3640 4,(3) 2,4 4,(2\,(3\

racquisirion 1989 2acquisition 1990 (2) quelques parcelles Écoltées sur le groupement 2

An.61



9.3.2 T?acteurs

9.3.2.1 Aménagement de Thiagar

n" TR village d'origine caractéristiques villages travaillés par campagne

tracteur pulvériseud sc91 sp91 sc92 sp92 sc93 sp93

TRl Thiagar Ford 3930 traîné-14 T T T
TR2 Thiagar Ford 78101 auto-28 T,N T T T
TR3 Thiagar Ford 78102 auto-28 T T T

TR4 Ndiethene Ford 7810 auto-28 N N N

TR5 Wassoul MF 3t t5 auto-28 T N
TR6 Fouta Ford 6040 auto-71 N
TR7 Boundoum MF 399 auto-28 T
TR8 Richard-Toll MF 3095 auto-26 T,N
TR9 Kheune Ford 7810 auto-28 T

T : Thiagar N : Ndiethene tacquisition 1990 zacquisition l99l
MF : Massey-Ferguson
3 auto : autoporté 28 : nombre total de disques

9.3.2.2 Diawar (toutes les machines utitisées dans ce village en sont. originaires)

n" TR propriétaire caractéristiques n' groupements
travaillés par campagne

tracteur pulvériseur sc92 sp92

TRlO SV2 MF 399 auto-2y', 1,2,3,4 1,2,3,4

TRl 1 sv2 MF 3610 auto-28 1,2,3,4 | ,2,3,4
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9.4 Chantier de récolte

9.4.1 Rehtiorls entre ,rrotuité du paddy el déclenchcmenl des récoltes

A6n d'apprecier le calage du déclenchement des r€coltes avec la maturité du paddy, nous avons calculé
I'intervaue en nombre de jours ente la rMturtÉ des premien et dernien semis, et la date de dêbut ellectil
des récoltes pour un chaque combinaison de site, campagne et variété. Une valeur positive indique que la
recolæ a êté d&.lanch&, apres maturité, une valeur négative I'inverse.

9.4.1.1 Saison sèche chaude

Diawar
Aiwu

Diawar
rRl529

Thiagar
Aiwu

Thiagar
Jaya

Ndiethene

1991 premier semis
dernier semis

5

-l
4

-4

1992 premier semis
dernier semis

7
-t2

l0
-2

t7
5

2r
0

1993 premier semis
dernier semis

9
-3

l5
-5

9.4.1.2 Saison des pluies

Diawar
Aiwu

Diawar
rRl529

Diawar
Jaya

Thiagar
Aiwu

Thiagar
Jaya

Ndiethenc
Aïwu

Ndiethene
Jaya

t 991
docl premier semis

dernier semis

sicl premier semis
dernier semis

47
l9

27
-/

27
?

5l
28

30
?

1992
docl premier semis

dernier semis

sicl premier semis
dernier semis

55
27

33
-8

3l
l6

42
24

27
5

34
7

35
-4

25
0

30
l9

An.63



9.4.2 E4t des porcelles au I er juillet 1992 sw les troîs sites

9.4.2.1 Principes.de caractêrisation de l'état d6 parcettes

Pour illustrer la diversité de situation des parcelles avant récolte à un instant r, nous avons choisi de travailler
sur la campagne de saison sèche chaude, la plussensible au plan du calendrier, en prenant comnre exemple
l'annæ 1992 pour laquelle nous disposons de données sur ies trois sites et des siperficies signincatives.
Nous avons caractérisé l'état des parcelles à panir de deux indicaæurs, défrnis conune I'intervalte enre le
le.r.juillet 

9t 
11 date de vidange de la parcelle d'une part, la maturité du paddy de I'autre. La date du lerjuillet est intéressanæ car elle se situe à un moment où les rÉcoltes'peuvurt être agronomiquement

declenchées (existence de parcelles mûres et portantes).

La combinaison de cts deux indicateurs pernæt de distinguer les 15 classes suivantes. Seules les classes 14
et 15. conespondent à des parcelles " recoltables ". Noui avons considéÉ que toutes les parcelles mûres
depuis 7 jours aprÈs le ler juillet étaient à surmaturité. Mais cer écart n'exdde jamais 12 j;;;, ce qui esr
beaucoup moins qu'en saison des pluies. Chaque indicateur est découpe selon un pas heboomadaire,
suffisant pour caler les classes par rapport au couple "portance' (de trois à quatr" ,"."irr". apres vidange
Pnlpte tenu des quelques jours neoessaires pour vider la parcelle) - "maturité", mais neoessaire pour illustrer
la diversité des états parcellaires face à un calendrier seré.

classe intervalle ler juillet -
date de vidange (i)

intervalle ler juillet
maturité fi)

état des parcelles

I -30 à -15 -17 à -8 maturité tardive et vidange après maturité
2 -14 a -8 -7 à-1 vidange tardive et fin de maturité

3 -r4 à -8 0à6 vidange tardive sur parcelle mûre

4 -7 à-1 -r7 à -8 vidange proche et maturité tardive

5 -7 à-r -/ a -l vidange et maturité pr<rche.s

6 -7 a -l 0à6 vidange proche et maturité atteinte

/ 0à6 -7 à-l juste vidangee et fin de maturité

8 0à6 0à6 juste vidangée et mûre

9 0à6 7 à12 juste vidangee, à surmaturité

l0 7 à13 -17 à -8 en cours de ressuyage et de maturation

ll 7 à13 -/ a -l en cours de ressuyage, fin de maturité

l2 7à13 0à6 en cours de ressuyage et maturité atteinte

l3 7 à13 7 à12 en cours de ressuyage, à .surmaturité

14 14à26 0à6 récoltable à maturité

l5 14à26 7 à12 recoltable avec début de surmaturité

A.n.64



I
i

9.4.2.2 Etat des parcelles par site et GIE

La distribution des classes est calctrlee par site et par GIE en pourcentage du nombre total de parcelles'

Commentaircs :

. c,est à Diawar que les parcelle.s pésentent le plus lar8e, êventail de situations avec les 15 classes

,"pre**,eo, quoiqu'en nombre uariable selon les GIÈ. Un gradient de diversitê apparait entre le groupement

1, relativement homogène avec 6 classes representees, et le groupement 4 avec_ 12 classes repésmtées' Les

parcelles récoltables ie repésentent globallment qte 25 Vo du iotal, ce qui n'empêche- pas les recoltes de

àe,1"rr", des le ler juillét, soit une-quinzaine dé.iours atant I'amrÉnagement de lhiagar Pourtant plus

homogène mais un peu ptus en retard àvæ 79 % de parcelles recoltables au ler juillet'

. A noter une proportion importante de parcelles dans la classe I, correspondant aux parcelles semées en

IRl529 encore- loin de la maturitê et que les paysans vidangeront lardivement'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 r0 1t t2 t3 t4 l5

Diawar
I
2
3

4

total

I
32
u
28

23

3

I

3

I

3

I

9
I

2

7
6

4

2

I

42
3

24
4

77

15

5

4

4

2

4

2

8

l0

5

l0
16

20

t2

5

3
5
4

4

20
3s
24
13

2l

Thiagar
BKT
TAL
DEC

MUN
ATB
DAR

total

50

7

22

l4

2

27
l0
lt
58
4l

2l

l0
81

l4
l8

29

t7
4l
l0

t4

l4

33

27
70

8

4l

27

Ndiethene
YAB
SAY
NEY
I(/|'s
DI,A

YBD
NEG
WAA

DIS
ALL

total

t7

1

6

3

7

22

3

ll

I

79

l0
68

2
28
54

r00
33

36

9

1

7

2

7

3

2l
94
90
25

100

3l
9

2r

28

40

t2
45

4

l5

3

35
9

8

Thtagar et
Ndiethene 2 I 2 I 27 I 2 34 1l 6 l3
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' A Thiagar et Ndiethene, la diversité de siuations est plus réduiæ, avec respectivement 6 et l0 classesreprésentées, soit 11 au total sur ces dzux villages et sans considére., --." i" fait l,union, les GIE desautres villages cultives parallèrement pour lesqu-els nous ne disposons pas d,informations,

' L'homogenéité par GIE est également plus grande qu'à Diawar : de 3 à 4- classes representees à Thiagar,
1_"- 1 

à t à Ndierhene. ce phenonrcne ïent à la ds a l"-," r" prus ,cauiæ ïes ë*", o, en'aîne unressenement des semis sur une plus coune Ériode, et à la néoessaire synchronisation dJa lestion ae t,eausur les unités hydrauliques.

' Néanmoins les classes les olus représentées ne sont pas les mêmes dans ces deux villages, ni d'un GIE à
1-1T.1*r un même villagè, ce eii gncoul 3 

ra ai"lrsiù gàerare. Ainsi à Thiagar, les classes 12 et 13(parcelles en 
"ours 

de ressuvage et à maturité) sont tes ptui ftéquenæs, ,n"i, r" ËË ôgê pr*enrc rmemajorité de parcelles recortalurà (chsse r5). e r,uietrren!, res;Ël*';î;"'ii.niu1I*riré e. separtagent en deux grands lots selon qu,elles sont tout juste vidangees (classe g), o, â 
"oÀiu ressuyage(classe 12). Ces dzux classes se répartissent ditréremment ,.t- t* Gn.
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9.4.3 Performances

9.4.3.L Performances par site et campagne

| ,atu d'utîtita,ion = 100* nomb.ejourJDteoriel / nombrc_mrximum

2 rapponé au nombre polenriel de jours-machines dunnt le dlamier, lui-m&ne c8lculé selon la formule suiv8lrre :

NbJroteotieljour'-maddnes = Nb_roral_mrddræs-villqe * durê_lotde_chantier
+ Sonrne (lernps-pésence_machincs-extérieures)

(.pus cottsidéroos que les machines du village rurrier pu ravdller dur.nt loul le c}antie., alors que la prise en r:ompre des mâchines
€xtérieurEs doit Arc limitée à leur ternps de p(és€rce sur I'anÉragunent)

écolte panielle : joumée de rrrvail inférieurc i 4 heules
ciéricur i iowrr&s travaillês sur uo aulrc ûrÉnagement, crlculé€ sur l'€nscmble des jou6 pot€diels lDuLr les mrchires du vilhge,
sur le lemps de pés€oce sur l'.ménagernert lpur les machioes extérieures ru villsge,

8/rsé : informations non relevês

Thiagar Ndiethene Diawar

sc

91

sp
9l

SC

92
sp
92

SC

93
sc

9l
sp
9r

sc

92
sp
92

sc

93
sp
9l

sc
92

sp
92

nombrc machines

maximum
par jour travaillé
par jour potenriel

3

2,6
1,8

6

1,8
1,4

3

2,1
1,5

5

2,4
1,4

9

3,6
3,4

4
1,6
1,3

3

1,3
l,l

5

3,0
2,9

6
2,4
2,1

8
3,4
3,4

4
2,4
2,0

4
2,3
1,5

5

2,72

,3

taux d'utilisationr
7o joumees avec
nombre maximum

60
q

23
4

50
25

28

4
38

6
32

7

37

3

56
5

35

3

42
n

50
u

38
9

4
0

Utilisation des jourc
potentiels2
(Vol n

récolte
récolte partielle

recolte + panne
panne

pluie
férié

extérieur

150

31

I
5

20

ll
24

34

50
t2
23

3

12

ll8

38
2

l6
5

6
33

78

u
4

6
18

8

ll3

50

6
t2
6
4
6

l6

62

48

8
t7
l3
3

I
3

126

36
l0
l8
23

2

4
7

5l

75

3

12

7

3

u6

35

4
t2
2

l0
37

t70

25

9
7

26

2
I

30

100

?Â

4
l4
3l

9
t4

Performnnces par
mnchine n

ha/jour travaillé
ha/jour potentiel

ha/heure machine
sacs/h. machine

3,9
2,9

69

3,7
1,7

0,48
28

27

4,2
1,7

0,M
22

68

3,8
2,1

0,4
22

3,0
2,2

4,2
3,5

78

.3,3

2,3
0,43

28

45

3,8
3,0

0,36
l9

75

3,2
2,1

0,38
25

3,0
2,7

59

3,0
1,5

0,40
26

72

2,7
I,l

0,35
22

48

3,8
r,8

0,55
22

Organisation dc h
jounée

h. deb. personnel
h. fin personnel
h. deb. machine

h. fin machine
h. travail/jour

9,4
18,9
10,4
17,9
7.0

9,1
20,1

10,1

19,5

8.9

8,0
19,5

10,2
19,0

8,1

9,2
19,4
10,8

18,9
7,4

7,8
20,t
9,8

19,9
9,9

8,4
19,4
ll,l
18,6
7.3

8,9
19,2
10,0
18,3

6,8

7,6
19,7
lo,7
l8,l
6,5

8,7
20,0
I 1,5
19,0
6,8
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9.4.3-2 Utilkation quotidienne des moksonneuses-batteuses par site et campagne

Thiagar et Ndiethene

e. Seison sèrhe cheude

l99l Thiagar

Ndiethene MB3

1992 Thiagar

Ndiahac MB3

MBI
MB2
MB4
MB5

MBI

MBI3
MBI4

MBI3
MBI5
MBI6

MBI
MB2

MB6

1993 Thiagar

Ndicfie,ne MB3

MBI
MB2
MB9
MBI I
MBI3
MBI4
MBI5

b. reison des plulcs

l99l Thiagar MBt
MB2

Ndiahcnc MB3

MBI
MB4

1992 Thiagar

Ndicthenc MB3

MB4
MBt
MB9

MBIO
MBI I

MBI
MB2

MB3
MB4
MB8

MBI I
MBI3
MBI4
MBI5

$ récolæ par tes moissonncuscs-baucuscs
du village

I rcco\c par lcs moissonneuses-baneuscs
cxtérianrcs au villagc

I moissonncuscs-baUcuses hors des
paroclles du village

[f arrêt pour caus€ de panne

[J arrêt pour csus€ de pluie

[| jourférié

@ moissonneuse-batteuse non acquise

MBI
MB5
MB6
MB?

MBI
MB2

MB5
MBIO
MBI2

AAAAAAAAAAAA



Diawar

e- Seison scche cheude

b. seison des pluies

I Enlisement dss moissonneuses-batteuses
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9.4.3.3 Performances des moksonneuses-batteuses Iocales

An.70

MBI MBz MB3

sp

9l
sc

92

sp

92
sp

9r
sc

92

sp

92
sp

9l
sc

92
sp

92

Utilisation des jourc potentiekz
(To)

écolte
recolte partielle

recolte + panne

panne

pluie
férié

extérieur

69

l4

6

60

3

4
r3

24

42

t3
æ
8

8

6

35

13

7

4
41

36

JJ
l1

;
17

23

6l
l3
9
7

l3

48

37

t7

l;
4t)

68

4
9

l9
3

2
2

2r

18

38

l1
t7
l7

6
ll

39

4
5

20

26

5

Performances par nnchine n

ha/jour travaillé
ha/jour potentiel

ha/heure machine
sacs/h. machine

l4

2,4
0,5

0,48
æ

t2

4,3
3,5

0,43
2l

23

4,0
1,9

0,47
24

25

5,1
3,5

0,57
30

l0

4,4
3,8

0,4
22

27

4,1
2,2

0,51
26

4

3,1
2,5

0,43
25

12

4,2
2,8

0,41
21

23

3,2
2,3

0,39
26

Organisation de Ia journée
h. deb. personnel

lftiffi'j
h. fin machine
h. travail/jour

9,7
18,0
11,0
16,2

5,2

8,9
20,1

9,7
19,7
10,0

8,0
19,8
10,6
19,5

8,9

9,2
19,4
10,2

19,2

9,0

9,2
20,5
10,0
20,4
10.4

8,0
19,3
9,6

18,6
9,0

9,3
18,6
10,6
l7,g
7,3

7,5
21,0
9,0

n,g
lt.9

7,8
19,3
10,5
78,7

8,2

MBIT MBIS MBI9 MB2O M82I

sp

9t
sp

92
sp

91

sc

92

sp

92
sp

91

sc

92
sp

92
sc

92
sp

92
sp

9t
sc

92
sp

92

Utilisation des jours
potentielsz
(Vo) n

Écolte
rÉcolte partielle

Écolte + panne

panne

pluie
férié

extérieur

ll

2l
3

l4
3

:
52

20

l0

l0

;
t0
65

8

48
I

7

l0
28

6

33

l3
13

2

32

20

45

l0
10

l5

l0
l0

29

28
7

2r

7

37

42

20

5

2

t6
2

25

20

2;
55

)
l5

41

37
l5
5

2

5

34
2

20

q
5

20

l0
20

5

æ

42

;
3

l4
34

42

l0
r2
5

43

2

28

20

45

5

)
l5

l5
15

Performances par
machine

ha/jour travaillé
ha/jour potentiel

halheure machine
sacs/h. machine

lt

2,3
0,9

0,40
25

4

4,4
0,9

0,67
l9

t8

3,4
2,1

0,47
3l

24

2,6
1,4

0,35
2l

13

3,7
2,4

0,55
2l

l6

3,1

7,7
0,35

25

t2

3,2
0,9

0.6
28

5

2,5
0,6

0,57
22

24

2,7
1,6

0,39
23

l5

3,6
2,7

0,51
24

t4

2,9
1,3

0,38
22

r2

1,9

0,5
0,34

l4

ll

4,6
2,5

0,56
22

Organisation de la
journée

h. deb. personnel

h. fin personncl
h. deb. machine

h. fin machine
h. travail/jour

9,4
l9,l
10,6

18,2

5,6

8,8
20,0
10,9

19,5

6,4

9,2
18,9
l0,l
18,3

6.9

7,6
20,0
10,7

18,9

6,9

8,6
19,7

l l,4
18,4

6,7

8,6
r9,8
9,6

17,8
7.1

7,6
19,6
10,7

17,2

6,0

8,5
r8,0
t2,5
17,9
4.4

7,6
19,6
10,0

18,0

8.0

8,9
19,9
11,8

19,4
7,0

8,7
19,3
10,0

18,7
7.4

7,6
l9,l
12,0

17,6
4.9

8,7
20,0
I 1,0

19,6

8,8



9.4.3.4 lzs causes de réduction du temps de présence des moissonneuses'batteuses

Commentaires : le recensement a été effectué sur 123 journees de travail où le temps de pr'esence de la

moissonneuse.batteuse a été infêrieur ou êgal à 8 heures. Les causes ont été ventilées en 6 catégories :

pannes, pluie, travail hors de l'amenagement, fin de chantier, autres raisons, raison inconnu. Dans la

catégorie nautres raisonsn, on tKruve :

- départ pour la prière du vendredi
- depart pour assisær à un match de Coupe d'Afique à la élévision
- machine immobilisée dans le parc par une autre machine en panne et obstruant la sortie
- pÉparation du réveillon de Noël
- ceÉmonies de décès au village

La catégorie ninconnun couvne des journées où le démarrage de la machine ou son arrêt diffènent d'une à

deux heures par rapport à la normale, sans raison apparenæ et notée par l'observateur. tr s'agit donc dans

ce cas de décisions des chauffeurs que nous n'avons pu expliciter.

Thiagar Ndiethene Diawar ensemble

causes (7o)

panne
pluie

hors aménagement
fin chantier

autres
inconnue

32

47
6

22
9
3

l3

6

5l
9

ll
9

20

45

56
9
7

ll
4

l3

r23

52
I
I

ll
6

l5

Dans les trois villages, les pannes repÉsentent la cause principale de resserrement de la journee de travail,
suivie le cas échéant par les fins de chantier, puis les mouvements de la machine vers un autre alrÉnagernetrt

et les pluies. L'absence de raisons apparentes est égôlement frequente et témoigne de la difficulté de toujours
saisir I'origine des faits observês dans une situation mouvante et diverse.

An.7l
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9.4.3.5 Distribution des horaires de travail du personnel et des moissonneuses-batteuses

a. heure d'arrivée du personnel b. heure de départ du personnel

%journees travaillees
60

50

40

30

20

l0

0
8 9 l0llt2 13141516t7 l8

c. heure de démarrage de la machine

%journees travaillées

9 l0 ll t2 t3 t4 15 16 t7 l8

e. temps de présence du personnel

%journees travaillees

13 14 15 16 t7 l8 19 20 2t 22 23

d. heure d'arrêt de la machine

%journees travaillees

12 t3 t4 15 t6 r7 l8 t9 20 21 22 23 24

f. temps de presence de la machine

| 2 3 4 5 6 7 I I l0ll t2t3 14

heures

60

50

40

30

20

l0

0

50

40

30

20

l0

0

heures

Nb : calculs effectués sur 381 journées de travail en saisons des pluies l99l et 1992 et saison
sèche chaude 1992. Les valeurs en abscisse donnent les bornes supérieures des classes.

2 3 4 5 6 7 I 9 l0lr12131415

é.n.72



9.4.3.6 Les arrêts en couts de iournée de travail

Nombre, durée, et importance relative des arrêts

flpes d'amêts par village et campagne (To)

I mportance des pauses-déj cu ners par moissonneuse-batteuse

(Vo desjours avec pause-déjeuner sur le total des jours travaillés)

total Thiagar Ndiethene Diawar

sp91 sc92 sp92 sp9l sc92 sp92 sp91 sc92 sp92

n 552 69 27 74 78 8l 75 64 36 48

nombre d'arrêts
7o0

I
2
3

moyenne

durée arrêt (mn)

Vo arrèt / travail

45
37
1l
7

0,80

63

11,1

86
13

I
0

0,16

85

19,2

37
4
l1
8

0,89

74

11,6

v
54
I
3

0,81

69

11,8

60
22
t2
6

0,æ

45

8,4

30
43
12
l5

l,l2

58

10,5

67
r6
9

8
0,59

45

8,2

20
58
l6
6

1,08

72

13,2

22
42
25
ll

1,25

61

12,l

2r
60
13

6
1,04

69

13,0

total Thiagar Ndiethene Diawar

sp9l sc92 sp92 sp9l sc92 sp92 sp9l sc92 sp92

n 445 ll 24 60 48 9l 44 72 45 50

pause déjeuner
panne
entretien
enlisement
attente remorque
déplacements

47
20
20

3

5

5

73
l8
9

54
25
,:

60
30
6
2

?

I
3l
52
6
2
6

49
9

22
7

5

8

t2
45
39
2
2

63
l4
t2
3

8

55
2
18
4

20

60
l8
2

t2
I

Thiagar Ndiethene

sp9l sc92 sp92 sp91 sc92 sp92

MBI
MB2

I

0

42
80

70
64

0 86
100

MB3 50 I 0 9

M84
autres

25
2r 0 3

0 62
47

0
6
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9 .4 .4 Enlîs ement des mo iss o nneus es-b att eus es

9.4.4.1 Répartition des enlisements par site et campagne

Thiagar Ndiethene Diawar

sc9
1

sc

92
sp

9l
sp

92
sc

9l
SC

92
sp

9l
sp

92
sc

92
sp

9r
sp

92

nombre parcelles 4 6 l3 6 6 I 28 23 3

nombre GIE 3 3 8 2 3 5 4 3 I

GTE BKT
DEG
MUN

BKT
TAL
DAR

BKT
coo
JEM
GEM
YAK
MOU

SAY
NEY

YBD
NEG

YAB
YAN
NEG
BOK
ALL

1

2

3

4

I
2
4

1

surface totale (ha) 6,1 5,4 12,6 4,1 5,4 9,7 31,7 19,4 3,0

Vo surface cultivée 5,1 1,9 4,5 4,7 2,9 3,6 17 ,4 10,3 1,6

9.4.4.2 Apparition des enlisements durant les récoltes

e. Saison sèche cheude

b. seison dcs pluies

t Enlisement des moissonneuses-batteusec
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1991 r992 1993 total

performances duree de fonctionnement (h)

surface recoltee
sacs récoltés

halh
sacs/h

t490
576

29.800
0,39

20

670
246

12.700
0,37

l9

460
170

8.800
0,37

l9

2620
992

51.300
0,38

20

dépenses frak de fonctionnement
total (Fcfa)

total (Fcfa/h)

dont entretien (7a)

réparations (Vo)

autres lrus (Vo)

entretien (Fcfa/h)

réparations (Fcfa/h)

autres frais (Fcfa/h)

9.483.000
6.400

3.100
400

2.900

48
6

46

4.402.000
6.600

1.700
r.500
3.200

27
23
50

5.286.000
I1.500

23
47
30

2.600
5.400
3.500

19.t71.000
7.300

36
2l
43

2.600
1.500
3.200

frais frues
total (Fcfa)

dont apport personnel (%o)

remboursement prèt (To)

15.369.000

5l
49

7.483.000

0
100

7.483.000

0
100

30.334.000

26
74

total (Fcfa)

total (Fcfa/h)

dont fonctionn ement (Vo)

u.852.000
16.700

38

l1.885.000
t7.700

37

12.769.000
27.800

41

49.505.000
18.900

63

reccttcs Fcfa
Fcfa/h

31.289.000
21.000

12.793.000
19.100

8.296.000
18.000

52.378.000
20.000

reyenu apport personnel deduit Fcfa
Fcfa/h

apport personnel non Fcfa
déduit Fcfa/h

6.437.000
4.300

14.3U.000
9.600

908.000
1.400

-4.473.000
-9.700

2.873.000
1.100

10.760.000
4. 100

9,4.5 Ewlution des résulturs techaico4conortques de b molssorneuse-batteuse MB3

Commentaires: ces données sont tirées des suivis technico-économiques effectuées par le programme

"machinisme agricole' de I'ISRA dçuis 1989. I.es années sont dêcoupées en fonction des campagnes, de
juillet à mars. La duree de fonctionnement couvre également les déplacements effectués par la machine. Iæs
superficies sont estirnées en fonction des déclarations des agriculteurs et des pointeurs. Les autres frais de
fonctionnernent couvrcnt les salaires, les dépenses en carburant, et divers dépenses de transpon effectuées
par le personnel responsable de la gestion de la machine. Il n'est pas tenu compte d'un amortissement dans
le calcul des charges fixes. Le revenu obtenu se rapproche donc plus d'un bilan de uésorerie que d'un
véritable compte d'exploitation. læs données ont été recueillies de juillet 1991 à mars 1994.

apport personnel : 7.887.000 Fcfa
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9.4.6 Qualité du paddy à la récolte

9.4.6.1 Distribution de I'intervalle entre maturité et récolte

Thiagar
saison sèche chaude l99l

to ,**tto
60

,10

20

0
<0 l0 20 30 40 50 60 70 80 90 100

intewalle maturité - récolte (ioun)

saison dæ pluies l99l

<0 l0 20 30 40 50 60 70 80 90 100

intcrvalle maturitc - récoltc (ours)

saison sèche chaude 1992

Ndiethene

<0 l0 20 30 40 50 60 70 80 90 loo

interualle maturite - recolte (ours)

<0 l0 20 30 40 50 60 70 80 90 100

int€rvallc maturité - récoltc (iours)

<0 l0 20 30 40 50 60 70 80 90 lo0

intervalle maturité - récoltc (iours)

992

<0 l0 20 30 40 50 60 70 80 90 too
intervalle maturité - récolte fiours)

saison des pluies 1992

<0 l0 20 30 40 50 60 70 80 90 lo0
intcrvalle maturité - recolte (ioun)

80
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0

80

60
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20

0

80

60

40

20

0

80
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20

0

<0 l0 20 30 40 50 60 70 80 90 100

intervalle maturité - recoltc (oun)

7o parcclles

<0 l0 20 30 40 50 60 70 80 90 100

intervalle maturiæ - réoolte (ours)

saison sèche chaude 1992

l0 20 30 40 50 60 70 80 90 100

intcrvallc maturité - rccoltÊ (oun)

saison des pluies I

80

60

tfO

20

0

Diawar

% parccllcs
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9.4.6.2 Variatiotts
maturité-récolte

de I'humidité du padds' en fonction de la date de récolte et de I'intervalle

saison des Pluies 1991

20 
humidité du (%)

20

l5l5

l0

humidité du (w

o
O

o

oi;fto:
5t ' '

tùllz 20112 30112
20 30 40 50 60 70

intervalle maturité -récolte (ioun)

10

9lr l9/l 29ll 8t2

date de recolte

r8l2
ttb

saison des Pluies 1992

20

l5

l0

ttb

80

l5

t0

20

5

humidité du grain (%o)

r0l12 20tr2 3olr2 sll l9/l 29lr 812 rBtz

date de recolte

35
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l5

l0

5
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rcn L5l7 2017
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2517 30n

humidité du n (%)

1o 30 40 50 60 7o

intervatle maturité -récolte (ious)

saison sèche chaude l99l

30
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20
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J) r--

(%

l0 20 30

intervalle maturité -recolte (ours)

t5

l0

5L
0 40

20
humidité du grain (7d
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3017

5L
0
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Lw-
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l0l0
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9.5 Chantier de préparation du sol

9.5.1 Performances

9.5.1 .I performances par site et campagne

' tattr d'utilisatioa = 100* nombrcjour_lntcntiet / nombrc maximum
2 rapponé-au nombre pototicl dc jours-machioes duBnl le chantier, lui-tnàrre catculé selon la formule suivantc :Nb-polenricrjours-machincs = Nb-lora,-machioes-vrrrage * 6;;-tolare_chsdicr

(nous considérons quc Io r""rri*, au-uiiffi".ltr;ffii-aÏ*'ffitïiïi, dors que ra prise eo compe des machinesextérieures doit êare limiæe à leur temps d"-prcre.,* ,u, t,_À.g";t' -
I exclus les joun de pluie où les radeurs n'ont pu rravailler

tuvail pdniel I ioume€ de travail infé.ieure à 4 heurcs
extérÎeur i ioum(res travaillées sur un autrc ùrænagerDenr, calculée sur |,enseû,T t" gp" ao.prt".n* ,u.-i'",ne,ig",n-r pou. tu, .""r,incs cxrérieur€s 

"u 
Jitbtliajft 

jo'o poleoliels pour les machincs du virragc,
g16é : informations non ælevécs

Thiagar Ndiethene Diawar
sc

9l
sp

9l
sc

92
sp

92
sc

93
sp

93
sc

97

sp

91

sc

92

t
1,0

0,9

sp

z
2

1,3
1,3

SC

93

2

1,2
l,l

37

8

sp

93
sc

92
sp

92
nombre tnachines

maximum
par jour travaillé
par jour potentiel

2
1,0
0,6

2
1,9

0,7

3

2,2
2,2

3

7,4

1,3

3

1,7

1,7

4
1,7
1,3

I
1,0
0,5

I
1,0
1,0

2
1,0

0,9

4
0

2
1,3
1,0

50

24

2
1,6

l,l
taux d'utilisationr
7o joumées avec
nombrc
maximum

30

0
35

35

73

30
43

0
57

0
33

0
50
55

100

90
90

89
65

32
55
4l

Utilisation des
jourc potentiekz
(Vo) n

travail du sol
travail pafliel

travail + panne

panne

pluie
férié

extérieur

24

58
22
4

I
I

39

23

3

l8
33

3

20

72

36
4

l5
32

l3

6l

4l
2
3

r8

3;

l8

83

6

'1

38

39
l0
16

r6

3

l6

24

67

2r
,?

27

67

:

3

2;

58

2t
t2
t6
27

t0
l4

57

25
r2
2l
l4
4

24
Perfomnnces par
nnchine n

ha/jour rravaillé
ha/jour porentiell
ha/heure machine

ll,4
5,7

4,4
1,6

20

6,0
5,4

0.70

17

7,1

3,1

0,68

4

4,3
2,4

0,60

6,1

3,6
14,5

7,9
9,7
9,7

l6

ll,l
9,9

0,91

25

7,2
4,8

0,72

8,1
20,9

9,4
19,5

9,8

2r

6,7
)')

0,79

8,9
19,3

10,3

lg,3
8,5

9,6
6,8

26

7,1

3,4
0,91

8,1
21,3

10,2

19,0
7,4

34

5,8
3,5

0,77
Organisation de
h jounée
h. deb. personnel

h. fin personnet
h. deb. machine

h. fTn machine
h. travail/jour

9,3
18,6

10,0

18,5

7,9

7,6
19,8

9,3
19,7

9,7

8,3
17,9

10,3

17,9

6,9

8,3
21,4
8,9

21,2
I l,g

7,2
18,6

8,9
17,4

7,0

/.n.78



9.5.1 .2 Performances des tracteurs locaux

TR1 TR2 TR3

sc

92
sp

92
sc

93
sc

92
sp

92
sc

93

sp

93
sp

92
sc

93
sp

93

lJtitisation des jouts potentie Is?

(Vo) n

travail du sol

travail partiel
travail + panne

panne

pluie
férié

extérieur

10

50
20

10

l0
t:

13

;
n1

24

37

t3

æ

l0

60
,l

10

t:

l3

23
I

:

6l

24

4
4

2r
67

4

26

38
4

2;

35

l3

4

38

8

8

24

67
8

l3
8

;

26

,1

l;

50

Performances par nnchine n

ha/jour travaillé
ha/jour potentiel

ha/heure machine

8

5,1
4,2

0,59

t2

3,8
1,9

0,48

8

5,9
4,6

0,73

5

7,7
3,0

0.7/

7

3,4
1,0

0,63

1l

7,1

6,0
0,68

2l

5,0
4,0

0,69

Organisation de la journée
h. deb. personnel

h. fin personnel

h. deb. machine

h. fin machine
h. travail/jour

8,9
18,0

9,7
18,0
7,5

8,3
17,8

9,8
17,8
7,6

8,9
18,0

9,6
17,9
7,7

7,6
19,2

9,0
19,0
9.5

8,0
17,9

11,1

17,9

5,3

7,5
20,7

9,5
20,5
l0,l

8,3
17,0
10,3

18,0
7,1

TR4 TRlO TRI I

sc

92

sp

92

sc

93

sc

92

sp

92

sc

92

sp

92

Utilisation des joun
potentiels2
(To) n

Écolte
recolte parrielle

recolte + panne
panne
pluie
fênê

extérieur

l8

83

6

ll

l9

32
5

l0
32

5

l6

24

67

2l
t2

æ

27
7

2r
l4

l4
17

8

n
17

t7
l0
4

24

a
l4
17

10

4l

I
l0

28

2l
I

25

l8
4

25

Performances par
machine n

ha/jour travaillé
ha/jour potentiel

ha/heure machine

l6

17,2

6,0
0,91

I

8,4
4,0

0,83

2l

6,7
5,9

0,79

l5

7,2
3,7

0,92

l9

5,3
3,5

0,70

ll

6,7
2,5

0,91

l5

6,6
3,5

0,84

Organisation de kt
journée

h. deb. personnel

h. fin personnel

h. deb. machine

h. fin machine

h. travail/jour

8,3
21,4

8,8
21,2

I1.9

8,0
22,8

9,1
19,3

l0.l

8,9
19,3

10,3

19,3

8,5

8,3
20,5
10,0
19,4
I,t

7,2
17,9

8,7
16,7

6,6

7,7
23,2
10,5
18,4
7.0

7,2
19,5

9,1
18,8
/.J



9.5.1.3 Iæs arrêts en cours de journée de travail

Nombre, durêe, et importance relative des arrêts

Typcs d'arrêts par village et campagne (qù

Importance des pauses-déjeuners par tracteur

(Vo desjours avec pause-déjeuner sur le total des jours travaillés)

total Thiagar Ndiethene Diawar

sc92 sp92 sc93 sc92 sp92 sc93 sc92 sp92

n 209 20 t7 40 16 25 23 u 34

nombre d'arrêts
Vo0

I
2
3
4

moyenne

durée arrêt (mn)

Vo a.'r.êt / travail

55
34
6
4
I

0,63

94

15,8

70
t:

o,ro

54

9,3

53
4l
6

0,53

6l

8,5

30

63
5
2

0,80

61

12,6

100 92

:

o,os

r80

23,9

70
t:

o,lo

83

13,9

4
26
t2
15

3
1,00

r25

2l,l

23
4
l8
9

6
l,2g

127

19,9

total Thiagar Ndiethene Diawar

sc92 sp92 sc93 sc92 sp92 sc93 sc92 sp92

n 133 6 9 32 0 2 7 36 44

pause déjeuner
panne
entretien
déplacements

62
22
t2
4

100 78

,:
78
l9
3

100

57
o:

42
l9
39

59
25
5

1l

Thiagar Ndiethene Diawar

sc92 sp92 sc93 sc92 sp92 sc93 sc92 sp92

TRI
TR2
TR3

38
38

0
20
54

67
7l
57

6l
r00

56
33

TR4 0 0 l8

autres 0 0
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g.5.2 Déroulement de Ia préparation du sol sur Ie groupement 2 d Diawar

An.8l

dates activités sur le groupement activités hors du
groupement

2l et 22
juillet

iraitement des premières parcelles récoltées et brulees, prêtes depuis

le 9 juillet (bloc Bl). La disponibilité des tracteurs et la nécessité'

pour les gestionnaires des matériels, d'avoir une réserve suffisante

à" pu."ulles à préparer, explique ce decalage. Celui-ci se traduit par

un délai de 15 à 19 jours entre récolte et préparation du sol.

23 et Ztl
juillet

U.tiir des parcelles récoltees et non préparees en cours (82, 83, 84) les tracteurs sont sur
Gl et G3

25 au 27
juillet

les tracteurs préparent un ensemble de parcelles brulees entre le 20

et le 27 juillet, en commençant par un bloc récolté depuis le 13

juitlet (82), puis en passant sur des parcelles récoltées entre le 20

juillet (83) et le 2?juillet (85). Du fait du décalage important entre

récolte et brûlis, BZ n'a pu être préparee lors de la periode

précédente ; l'intervalle entre récolte et préparation du sol y est

donc élevé, alors qu'il est variable sur les deux autres blocs.

28 juillet au

3 août
la station de pompage est démarrée (2 août). Toutes les parcelles

déjà préparées, soit 54 Vo de la surface, se trouvent dans une

position favorable par rapport à la date limite de semis de la Jaya.

Pour le reste, certaines sont prêtes àêtre façonnees (84 et B6), alors

que les parcelles en IRl529 (37 To de la surface) ne sont toujours

pas récoltées.

les tracteurs quittent
le périmètre

4 et 5 août les tracteurs travaillent sur les parcelles du bloc B,4, rêc<>ltées entre

le 19 et le 24 juillet, et brûlées à cette date. Ces parcelles n'avaient

pas êtê préparées précédemment, probablement parce qu'elles

étaient trop humides.

6 au 9 août à l'exception d'une seule (86), les parcelles restant ne sont

brûlees (87), voire même récoltees (88)
pas les tracteurs sont sur

Gl, G3 et G4

l0 au 13

août
les deux tracteurs préparent la dernière parcelle d'Aïwu (86), puis

passent sur un premier bloc semé en tR1529, récolté depuis le 7
août et brulé depuis le 9 août (87). Sur ce dernier, I'intervalle entre

rrôcolte et préparation du sol ne dépasse pa"s du coup 8 jours-

14 août les tracteurs sont sur
G4 et G4

15 août la préparation du
IRl529, récoltées le

sol s'achève avec les dernières parcelles

l0 août et brûlées le 12 août-

en



9.6 Chantier de mise en eau

9.6.1 Performance de Ia mise en eau par GrE er par campagne

(GIE ayant pratiqué au moins une fois ra doubte currure)

BKT joun
h^tj

COO joun
hati

JEM jours
hati

GEM jours
hati

TAL jours
halj

DEG jours
hati

CAM jours
hatj

MUN jours
hatj

ATB jours
hatj

DAR jours
hatj

total joun
hari

9
1,5

8

3,1

l0
1,9

9
2,6

10

2,5

t2
1,6

I
2,7

l0
2,3

l5
0,9

t6
1,4

19

6,3

ll
2,1

l5
0,9

l3
1,7

23

5,0

ll
2,3

ll
1,7

9
2,6

l3
2,0

t2
1,6

l6
I,l

t2
2,0

8

1,7

9

2,9

7
2,9

t2
1,8

u
2,6

9

2,3

l0
1,8

I
2,6

t2

I
1,5

l0
2,7

l0
2,0

t0
2,4

l5
1,9

l0
?,0

l3
1,3

lt
2,2

YAB

SAY

NEY

K.es

DI.A

YBD

NEG

lVAA

DIS

6
2,2

6
2,1

ll
2,1

9
3,1

l0
l,l

8
1,7

I
7,6

t2
1,9

13

2,2

9
1,2

7
1,9

9
1,2

I
2,7

l5
1,9

t2
0,9

t8
2,1

l3
1,0

t2
1,9

9
1,0

l8
0,7

29

6,1

6
2,2

7

1,8

7

3,3

l0
2,7

8
1,3

18

2,1

t2
1,2

t2
t,9

7

1,3

l3
1,0

35

5,3

7
1,9

I
7,2

9
2,7

9

3,1

8
1,3

l5
2,5

l0
1,3

9
2,6

9
t,0

l7
0,7

30
6,1

6
2,2

5

2,5

l5
1,5

l5
1,9

9
1,2

ll
3,4

l0
t,3

l0
2,3

I
1,0

2l
0,6

26
7,1

7
2.0

7

1,7

ll
2,4

t2
2,5

9
1,2

l6
2,5

ll
t,2

1l
2,2

I

jours
hati

jours
halj

jour:s

hatj

jours
hatj

jours
hrli

t2
4,1

l0
5,3

24

1,6

24
2,0

24
7,9

l9
2,6

24
2,2

l8
2,1

28
7,7

3l
6,1
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g .6.2 Exemples de quelques tours d'eau sur Ie pértmèrc de Thiagar

GIE NEY
(ror d'cau du point haut vcrs lc Point bas)

reisoo dcs Pluics l99l
raison rètbc cbeudc l99l

GIE SAY

(tour dcau du point bas wrs lc point heut)

saison sèchc cheudc l99l

D30n B lr8 * scns d'écoulcmcnt dc l'cau

Elzn trn

âyl B 3R '* scns d'écoulement dc l'cau

ESlf B6n tParccllc inqdtc

GIE \TAA

1.

EI5R EItR
E ton t l3R

Dtsn Ezors
Elztn tzrrs

Ann Ellsn
87Ot2 lxnn

(ærs du tour d'cau imrcrsé clraquc crmprgte)

seison sèche cheudc 1992

f,lln E1R * scns d'écotrlcmcnt dc l'cau

saison dcs Pluics 1992
seison dcs Pluics l99l

saison sèche chaude 1992

..-.._..

{iiii [,ï. .ii ll
ûftr

Élffii'.:ï
v

I:.: a a J...

ii::::tiii{,#i'L {:
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Annexe l0

Opinions des agriculteurs

Les résultats présentés dans cette annexe sont
agriculteurs des trois villages érudiés. Compre
l'analyse sur les effectifs totaux et absolus des
villages.

l0.l Intérêts et inconvénients de la double riziculture

tirés de I'enquête "double culture" réalisée auprès de 35
tenu de la faible taille de l'échantillon, nous avons basé
différentes modalités observées, sans comparaison enre

ëconomiques : nourriture toute l,année
apport d'argent frais

paiement des dettes de saison des pluies
accroissement des superficies cultivées

rentabilisation des barrages et des aménagements
amortissement rapide du matériel

agronomiques : sols plus faciles à travailler
bons rendements en saison chaude

diminution de la salinité

7

2

2

:

t

7

;
I

Inconvénients

ëconomiques : problème de commercialisation
problème de remboursement des dette.s

retard de mise en place du crédit

agronomiques : dégradation du sol
parcelle toujours humide

délai réduit pour I'installation de la saison chaude
retards dans le calendrier de la culture précédente

retard de semis entraînant une chute de rendement
risque de récolte sous pluie en saison chaude

problèmes de semence, mélanges variétaux
problème de levée en saison chaude

développement des adventices
pression aviaire

baisse des rendements en saison des pluies

aulre :

système fatigant car cultures rapprochées

l6
I

I
I

2

2
I
1

3

2
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Commentaires :

. Ces r€sultats sont tirés de l'enquête "double culture' effecû.1ée aupês de 35 agriculteurs, à raison de 10

à Thiagar, 7 à Ndiethene, et 18 à Diawar. Chaque paysan a pu donner plusieurs éponses à la question

posée, d'où un total suÉrieur au nombre d'interviewés. Les ré,ponses n'ont pas été discutées avec les

paysans : il s'agit donc de "premières' éactions.

. Sans s'attacher outre nresure aux chiffres dont la valeur est toute relative sur un echantillon aussi fsible,

on constate globalement que la double culture pÉsenæ pour les agriculteurs des avantages essentiellement

éænomiques, liés d'abord à la meilleure Épanition des ressources viwières et monétaires. C.ertains, sernble'

t-il forternent inrpégnés du disoours étarique, mentionnent nr'eme la r€ntabilisation des barrages et des

amenagemens pour justifier I'interêt de la double culture'

. Les inconvénients sont par conû€ sunout agrcnomiques. Parmi ceux-ci, les risques de dégradation des sols,

à savoir leur baisse de fertilité, representent une preoccupation majeure des agriculteurs. Comme le dit I'un

d'entrseux clrerchant à expliquer les baisses de rendement qu'il aurait observees : "les tenes n'ont plus le

ænps de se reposer un tont soit peu, et !'engrais de fond n'est janaîs disponible pour être épandu au

moment de l'offset".

. Au delà de ceite crainte dont la justification agronomique demande à être démontree, et notrmment le Pas

de terrps où des signes de carences minerales pourraiant se manifester, plusieurs agriculteurs mentionnent

des problèmes pour les uns lies à la double crlture (enherbement aocru, mélanges variétaux), pour les autres

à la campagne de saison chaude (problème de levê, Pression aviaire).

. Bien qu'ils soient plus difficiles à formaliser, d'auont que I'enquête fut éalisee avant la pointe estivale de

travail, les dysfonctionnements directement liés à I'organisation du travail sont somrne toute fnhuemrnent

mentionnés, qu'il s'agisse de problèmes directs de calage de catendrier ou indirecs, de commercialisation

et de crédit.

. Notons enfin la remarque sw la "latigue" qtt'occasionnerait pour les agriculteurs, la mise en oeuvre de la

double crrlture, problème égulièrement soulevé lors de nos divers entretiens. Compæ lenu de I'usage de la
motorisation pour les opérations physiquement les plus @ribles, nous faisons l'hypothèse que ce sentinænt

est ptus d'ordre psychologique. La double qrlture entraîne en effet une pression dans la gesdon du æmps

à certaines periodes, pression à laquelle des agriculteurs habitués aux longs mois de la saison sà:he sans

activité agricole, ou plus récemment à l'étalement des semis sur plusieurs aménagements, se font

difficilement.
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10.2 Caractéristiques et choix variétaux

Seules les variétés les plus courantes lors de notre étude ont été considéÉes. Nous y avons rajouté pour
certaines questions IKP, que I'ADRAO utilise comme témoin regional des variétés a cycte coun, et que lespaysans ont pour la plupart @ltivees par le passé.

10.2.1 Datæ limitæ de scmis

10.2.7.7 Saison sèche chaude

Hmite inférieure

a, dates

nsppr ul 5tl rSll 1t2 512 l0l2 15t2 20t2 U3 5t3
Ai'wu 3 1 I 4 5 6 4 9 2

Jaya 3 I I I r0 4 8 3 3 I

t ne se prcnonce pas

b. raisons invoquëes par les agriculteurs

'plusieurs éponses possibles par rgriculteur

Commcntaircs : læs agriculteurs estim€ûrt pour les deux tiers que la Jaya peut être semée entre le ler et le
15 février, et aiwu entre te l0 février et le lir mars. Ces periodes et ceite âiffé.encu ent.e les deux variétés
neooupent globalement les simulations effectuées avec RIDEV.

Pour-88 7o des Éponses, les problèmes évoqués sont d'ordre agronomique et concernent les basses
temÉraiures qui perturberaient la levee des plantules. L'altongemenr du cycie esr également. mendonné àtravers ses incidences économiques sur la consommation d'énergie électrique pour lirrigation, Seuts deux
paysans évoquent des problèmes de calendriers, tiés pour I'un aux retards dans le déroulement des récoltes
qui empêcheraient une remise en ctlture rapide de la campagne de saison chaude, pour t'autre, à la date àlaquelle la CNCAS délivre ses prêrs.

nspp
problème de levée
temp,râratures trop froides
augmentation de la consommation d'électricité
présence des oiseaux
récolte non terminée
la CNCAS finance les prêrs en février

total

I
26
24
2

2

I
I

57
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nsppt 15l2 2012 2512 u3 513 l0/3 l5l3 2013 u4 r5l4

Aiwu 3 I I 3 I 10 4 I 4

Jaya 2 6 1 2 13 I 1 4 2 3

Limite supérieure

a. dates

' ne se prononce pas

b. rakons invoquëes par les agriculteurs

rplusieun épooses possibles par agriculteur

commentaires : si l,on exclue six agriorlæurs dont les exigences de daæ (du 5 au 15 février) ' rendent

irpÀrritfo l'utilisation de Jay u, n ùi a'^n" *x excluent dé semer cette variété au-delà du 5 mars' 25 Vo

envisagent de pouvoir la semer entre le 15 mars et le ler avrit, position paraissant égslerner' peu compatible

avec lidouble cutture. RJDEV donne en effet pour ces dates de semis une maturitê s'éaablissant en moyenne

au 26 juillet et au 9 aoûr (simulations sur les dànnées météorologiques de- Rtxso, 1950-1983)' læs points dc

vue sont similaires cono-ant ei*u, avec une quinzaine de jouÀ de decalage. 40 96 esriment pxruvoir semer

cetæ variété entre le 15 et le 20 mars, mais un tiers sont prêts à prolonger ce- délai du.ler au 15 avril' ce

qui porterait en moyenne fo .uiu-.i â *tr" l" 26 ;rill", et te Z ioOt. Les agriculteurs intègrart donc bien

les différences de cycle *,." 
"=. 

dzux variétes, èt h souplesse que cela peut apporter à la gestion des

calendriers culturaux.

La nature et la distribution des raisons justifiant les dates évoquées, amenent à douter de I'importance

qu,"ttu.h*t fo agriculæurs a æ.ti*. unË aouble culture. Szules i8 96 des éponses rnettent c€t objectif en

Ev8nt, alors que 72 vo insistent sur la nécessité de n6colter avant les pluies. L,accent î1 d:'" mis sur la

-r,r." * place beaucoup plus que sur celle à venir. l-es dates proposées par la majoli.té des aSriq'l'eurs

sont d,ailleurs compatible"s 
"n 

,"1." au ,irqr" uu"" cet objectif si I'irn s'en rient à la série statistique 1970-

l99l à Rosso.

nspp
éviter de recolter sous la Pluie
semer avant les pluies
faire deux cultures
ne pas diminuer la qualité du PaddY

total
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10.2.1.2 Saison des pluies

a. dates de semis à ne pas dépasser

t ne se prononce pas
'enquête effectuée apres que cette variété ait été utilisee en lg92; ne conceme que tes paysans de Diawar.

b. raisons invoquées par les agriculteurs

'plusieurs épo(Bes possibles psr agriculteur

commentairqs : pour tous les paysans sauf un, Jaya et IRl529 ne peuvent être scmr&x au delà du 15 août,20 à 40 % d'entre-eux s'imoosant des cutrainres de calendrier ptus sévères ai-il"-qï'"r'r"r aoûr. unphénomene similaire est obsàrvé pour aiiwu : te ts sepæmi,e est une daæ à ne pas dépasser pour ra prupart
!3 acricu]teul' mais les points àe vue divergent tout * ," punuguanr équitablernent entre le 15 août er tel0 septembre. Les différences de componemtrt entre les uaiétesiont uien ;;égra.r;;;il;aysans, donr
fe1 $ates 

e1rêm3s recoupent les soniei de RrDEv. un cenain nombre d'enre eux aendrair même à réduiretotalement les risques de stér ité due au froid en s'imposant des dates timiæs prus pré",;.'
6l vo des reponses relient le danger d'un semis tardif avec le risque de rencontrer des rcmpératures froides,à-une periode qui diffère selon les points de vue. onze d'entre eux placent le problème au n.ment de larécolte et de la maturité du oaddy, alors que cinq fonr une liaison aireàe avec t,epi"i.oi.ls z, a", régrnsess'attachent aux consréouenà d''un semis tardii, sous ,n"-io.-" globale (baisse de rendenrent), imagee(écolte de paitle) ou pius precise (avorremenr des grains). 

-'

10.2.2 Critères de choix des wriêlés

10.2.2.1 Critères généraur

Nous avons demandé à chaque agriculteur de classer par ordre d'importance les six crirères suivan* enlrantdans ses choix variétaux : longueur de cycre, type deirain (rond ou long), *"a"."ii-* pJlr, rendemenrusinage, facitité_de cuisson ct goûr. La question a êé-posec d" f"ç"n g;;.;i;, il;Ë'.5#:xplicire à ladouble culture' Le nombre de éponses àbtenue, pu. àg 
"t 

par critère est présenté au tableau suivant. un

nsppr t517 20t7 1t8 5/8 r0/8 l5l8 20t8 U9 r0t9 r5t9 30/9
Aïwu 4 2 3

lr
3 4 6 t2 1

rR152y 2 2 I I I

I

Jaya 3 I 2 3 7 4 l4

nspp
éviter d'entrer dans le froid
froid à l'épiaison
récolter dans le froid
avortement des grains et paille à
récolter de la paille
"ma parcelle, semée après Ie 15

total

la récolte

août, n'avait pas de production"

2
6
5

n
8

3

I

36
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rang moyen a été calculé en divisant le produit (nombre de reponses)*(numéro du rang) par le nombre

a'alricuiteurs s'étant prononés sur le critère considéé'

Commentairts :

. Læ rendenrent en paddy est cité par Ous les agriculæurs comrne le critèr€ prioritaire sur lequel ils basent

le choix de leurs variétés. C'est d'ailleun le sùl paramètre pour lequel tous se Pnono-ncent, le nombre de

non-réponses augmentant à mesure que le critèr€ perd en importanc€. Viennent ensuite le type de grain' avec

un" p.éfér*a" inrquee pour tes variétés à grdin tong, ei le rendenænt au décorticage, ce dernier étant

néan'moins négtigé ou -"1 
"onnu 

pou, * qu'un des agfiorlæurs. C-€s trois critères' touchant plutôt à la

productivité des variétés, se détachent nettement des suivans'

. La longueur de cycle n'intervient qu'en quatrième position, à égalité avec le critère gustatif' Pour l5

agriculteirs, elle n'éntre d'aill*., p"" d-, le choix d'une variété. En donnant de I'imp()nance à cc critèrc'

la'double cutture implique un clroix variétal contraire aux objectifs des agriculteurs, ou à tout le moins' dcs

cornpromis à trouver,

. La facilité de cuisson est un crirère à la fois peu considéÉ, et citê dans les dernières priorités' cêci n'est

pas fait pour suçrendre puisque ce problème reiève essentiellement des femmes dans l'économie domestique'

alors que ce sont les hommes qui effectuent les choix variéuux'

70.2.2.2 Caroctéristques variétales

Pour les six critères précedenis plus la résistance à la verse et à ta salinité, nous avons demandé aux

agriculæurs de note. tôs quatre uaàétés les plus couramment utilisees selon I'echelle suivante : 0 : nspp' I :

mauvais, 2 z moyen,3 : bon. Le tableau s;ivant donne la nole moyenne obtenue p,ar ctitère et variété sur

l,ensembte de l'echantiuon et les nÉPonses non nulles. Les resulhts concernant tRl529 ne prennent en

--p," qu" les reponses des agricultàrs de Diawar où cette variété fut rencontrée en 1992'

parmi les huit critères retenus, la résistance à la verse et à la salinité sont les plus difficilement évaluees'

omme le souligne le nombre élevé de éponses nulles'

5,1

;
6
8

l5

;
2
6
8
6

ll

I
2
8

5
4

15

2,9

9

l4
2
1

I

2,3

23
9

ranS

moyenne

1

2
3

4
5
6
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moyenne générale

rendement en paddy
rendement usinage
type de grain
longueur de cycle
résistance à la verse
résistance à la salinité
qualité gustative
facilité de cuisson

I
2

r3
17

9
2

2,7

3,0
2,9
2,7
2,9
1,4
2,4
2,9
3,0

I
I
7
13

I
I

2,9

2,9
2,9
2,9
2,2
2,1
1,5
2,9
2,9

;
2
t2
t7
9
2

2,1

2,1
2,1
2,2
2,2
2,7
2,3
1,7
l,g

3

3
5

5

l4
l9
t2
6

1,9

1,9
1,7
2,1
l,g
2,4
2,1
1,5
1,5

a : nombre de réponses nulles b : note moyenne obtenue

' Les variétés se class€trt en trois groupes en fonction de leur moyenne genérale : les deux plus apprecieessont Jaya et IR1529, vient ensuite IKp, AIwu étant la plus mal classée.

' Jaya et IR1529 obtiennent des notes élev&s pour tous les critères, excepté ta Ésistance à la verse pour ta
Première' à la salinité pour la seconde. Les agrictlæurs apprécient particulière;t-i; p.À"ti"itc a""euet leur grain-long. Iæur plus 81ande lon8ueul de cycle n"apparait pas oomrne un facteur discriminant, lesagriculteurs faisant parfois le lien entre æ critère ei te rendement potentiel.

' Ai'wu est tês peu appreciée des agriculteurs du fait de sa faible productivité, de son grain rond, et d,unequalité gustative médiocre' Même sa longueur de cycle, la plus couræ disponible sur lJ moment, n'est palifavorablement considérÉe. D'une part @rntne nous l'avoni w, ce critèè compte peu dans le choix desagriculteurs, de I'aure. ceux-ci ont,été déçus de constater_que cene variéÉ, choisie parce que créditee parcertains fournisseurs de semencest d'un cycle exceptionnel àe 65 jours * .uiroi Jtu'J* éiiii ptus prochc
de 120 jours.

' IKP se trouve dans une situation moyenne, sa productivité étanr considéde€ comme plus faible que Jayaet IRl529, son grain rond et son goût étant par ailleurs peu appréciés des paysans.

70.2.2.3 Apprêciation générate des wriétés disponibtes

Nous avons demandé de classer par_ ordre d'intérêt les quatre variétés. Læs ésultats presentés au tableau
suivant recoupent bien évidemment les différenres remarques précedentes. Jaya aattr,i." i" 

"uacté 
ta plus

appreciee' même à Diawar où IRl529 occupe le deuxième rang. Ai'wu se classe largernent dernière, IKpoccupant la troisième place.

t pout ta plupart, des agriculteurs originaires de la moyenne vallée, où Aïwu est cultivée depuis les années quatre-vingl.

moyenne générale

rang
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10.3 Vidange des parcelles

10.3. I Indicateurs de déclenchement de Ia vidange

Commentaires :

. læs indicateurs varient sensiblcmenl. selon les villages. A Diawar, la panoptie est plus riche et englobc des

observations sur le stade de maturati.n des grains, eisur les panicules au niveau de la parcellc. A Ndiethene

et Thiagar, les indicateurs sur le,s grains sont complêtés chez quelques paysans par des considérations sur

la relati-on en$e type de sol, ressuyage, pa.ssage projeté de la nnissonneuse-batteuse el vidangc'

. Pour la majorité des paysans les indicateurs utilises en saison des Pluies le sont éSalement en saison srèchc

chaude. chez certains, la tendance est à drainer plus tôt pour cette dernière, au stade grain pâteux mou plutôt

que dur.

. L'utilisation d'un indicateur sur le stade des grains n'est pas suffisant en soi, car tout dépcnd des panicules

sur lesquelles porterunt lqs observations.

10.3.2 Choix d.es panicules observêes à Ia vidange

Commentaircs : tês nette différence entre les villages, les paysans de Thiagar et Ndiethene déclarant tous

caler la vidange sur la majorité des panicules, ccu* de Diat"ar sur les dernières panicules épiees' Ces

declarations sànt néanmoins sujettes à caudon concernant les deux premiers villages, car les inrcrvalles

floraison - vidange n'offrent p^i d" diffét"n""s toujours très significative avcc ccux observés à Diawar'

même indicateur qu'en saison des pluies

indicateurs ayant trait aux panicules
panicule courtÉe

épiaison à 100 Vo

maturité à 80-90 Vo

indicateurs ayant trait au.x grains
grain laiteux

grain pâteux mou

grain pâteux dur

autres indicateurs
type de sol (salinité, texture)

passage de la moissonneuse-batteuse

Diawar

calage de la vidange sur :

les premières Panicules éPiées

la majorité des Panicules éPiées

les dernières Panicules éPiées

An.91



10.3.3 prise cn compte des décisiorrs des aulres ocleurT

Ii::",Jrrri.':ïiff 
aux'agricurreurs s'ils tenaient dans leurs choix de vidange, des decisions prises ou des

commentaires : qrrieusement ce n'est pas à Diawar mais à Thiagar que les agriculteurs tiennent Ie moinscompte de I'opinion d'autres acteurs dans le choix de leur date dé via'ange. t"iais aans ce frmier vittage,
lTl' Ptp.ænt I'avis des paysans voisins.de la parcetle, arors lu'a rrriagi. 

"i 
p*liliiË",Ë* â Ndierhene

i"9Yi""t I'aiSuadier, personn4ge cer ral dans la gestion de ieau au niveau du GIE. Læs aures niveaux(président de GIE, de section viilageoise, entrepreieur) ne sembtent p* fin"ÀL. r*.îô*..nr.
70.3.4 Prise en compte du node de récotte

Hil"tji":fr: 
de savoir si les agriculteurs modifiaient lzurs regtes de déclenchement de la vidange en

commcntaires : situation également contrascée entre les vilrages sur cene quqstion, puisqu,à Thiagar clD:y.- *" 
T"jgrité d'agricuiæurs decrarent ne pas ch-g". J" ."gru *ton le mode de Éc'lre, akrs que o:raest I'inverse à Ndiethene. si logiquemenr, la plupart desiaysansiui rnodifienr rur.;;;;;;;.r à écorrerplus tard en manuel qu'en mecanisé, signalons i-ir 

"gi"im.r a -nt.e"-À j -3ii*-"'.-p.rr. 
re.quorsnous n'avons pas d'explications.

Ndiethene

réponses positives (Vo)

acteurc

paysans voisins
aiguadier

pas de changement de regle
vidange plus tôt en récolte manuelle
vidange plus tard en récolte manuelle
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10.3.5 Hse en cot tpte de l'interdépendance entre Parcellæ

La question posée était la suivante : "vous est-il arrivé de ne pas pouvoir drainer au moment que vous aviez

choisi ?".

Commentaires I curieusement là encore, c'est à Diawar où I'autonomie des agriculæurs est la plus g'rande

que les réponses positives sont les plus nombreuses. La raison principale év(4uée lienl à des

dysfoncfionnement ùncontés avant la réhabilitation de l'anÉnagement' disparus avec celle-ci ' A Thiagar

ei Ndiethene, I'inærdépordance des parcelles est rarernent évoquê comme une csuse de Perturbation d'une

decision individuelle. ôr la plupart dès paysans doivent panager une unité hydraulique avec d'autres' Faut-il

alors y voir le bon fonctionnement de'l; coordination entre les cftoix de chacun, ou une situation idéale

presentCe à I'observateur de passage ? Cenes la mise en-eau_et le semis effectués parallèlement ou dans un

Lmps tres @urt sur toutes les pufutto d'une même unité, te faible nombre de paysans appanmant à une

uniié, leurs relations familiales frequentes, facilitent la construction d'une decision colleoive' Mais certains

entretiens individuels ont monté qu'it n'* était pas toujours ainsi, les occasions de conflit s'aggravant dès

lors qu'un agrictlæur choisit une variété de cycle différent sur la même uni&É'

t7

i

30

I

I
I

réponses positives (Vo)

drains bouchés (avant réhabititation)
parcelles dépendantes pour I'irrigation
débordement des parcelles voisines
parcelles mal planées
voisin absent au moment de drainer
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10.4I-e chantier de récolte

10.4.1 Avantages et inconvênients des dffirents types de rêcolte

10.4.1.1 Récolte mécanique

F.n.94

rapidité du travail
diminuer la main-d'oeuvre nécessaire

libérer du temps pour d'autres activités
récolter en un jour

récolter tôt
diminuer la penibilité du travail

faire de la double culture

faciliter le brûlage des pailles
améliorer la qualité du grain

améliorer I'humidité du grain
diminuer les pertes en grains

propreté des semences
economryues

coût plus faible

t0

I
7

2

2

t7
2
4

?

3

;
l

Inconvénients

organisation du travail
aucun

attente du matériel
récolte tardive

beaucoup de main-d'oeuvre
travail lent

travail penible
double culture imp<lssible

ornières sur sol humide
pertes de grains

grains écrasés ou cassés

agronomiques

économigues

coût élevé
dons de paddy à de nombreuses personne.s

non récuFÉration des sacs livrés à I'entrepreneur

2

2



10.4.1.2 Coupe manuelle et battage mécanique

An.95

Thiagar Ndiethene Diawar

Avantages

organisation du travail
aucun

rapidité du travail
diminuer la main-d'oeuvre nécessaire

litÉrer du temps pour d'autres activités

agronomiques

récolter en un jour
récolter tôt

diminuer la penibilité du travail
faire de la double culture

faciliter le brulage des pailles
améliorer la qualité du grain

améliorer I'humidité du grain
diminuer les penes en grains

propreté des semences

economtques
coût plus faible

? i

;

16

1

I

Inconvénients

organisation du travail
aucun

attente du matériel
récolte tardive

beaucoup de main-d'oeuvre
travail lent

travail Pénible
double culture impossible

ornières sur sttl humide
pertes de grains

grains écrasés ou cassés

agronomiques

economryues
coût élevé

dons de paddy à de nombreuses personnes

non récupération des sacs livrés à I'entrepreneur

I

I

I
2

:

2

;

:

;
t7
4

8
2



10.4.1.3 Coupe et battage manuels

Thiagar Ndiethene Diawar
Avantages

organisation du travail
aucun

rapidité du travail
diminuer la main-d'oeuvre nécessaire

litÉrer du temps pour d'autres activités

agronomiques

récolter en un jour
récolter tôt

diminuer la penibilité du travail
faire de la double culture

faciliter le brulage des pailles
améliorer la qualité du grain

améliorer l'humidité du grain
diminuer les pertes en grains

propreté des semences
economtques

coût plus faible

I

5

L

I

;

I

t2

;
2

)

Inconvénients

organkation du travail
aucun

attente du matériel
récolte tardive

beaucoup de main-d'oeuvre
travail lent

travail pénible
double culture impossible

ornières sur sol humide
pertes de grains

grains écrasés ou cassés

coût élevé
à de nombreuses personnes
sacs livrés à I'entrepreneur

;
2

agronomiques

êconomiques

dons de paddy
non récupération des

2

;
2

4

;
l5
6
2

4

I

10.4. | .4 Commentaires

' Ces résultats sont tirés de I'enquête "double culture" effectuée auprès de 35 agriculteurs, à rais<
à Thiagar, T à Ndiethene, et l8 à Diawar. Chaque paysan a pu donné plusieurs réponses à la que.stiod'où un total supÉrieur au nombre d'interviewès. Les reponr., n'ont pas été discutées avec les pays'agit donc de "premières,' réactions.

' Sans s'attacher outre mesure à la frequence absolue des différentes opinions exprimée.s, on con.snette différence de pnints de vue entre modalités de récolte, e[ des nuances entre villages. Les cri
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I

t,

choix des agriculæurs ont été classes en trois groupes rclevant respectivement de I'organisation du travail'

d'indicateurs agronomiques et économiques.

. La recolte mécanique présanæ des avantages pour la grande majorité des agriculæurs' liés essmriellement

à l,organisadon du tr;ail. Cette tectrnique Lt ànsidêr& p,ar les paysans comme rapide, demandant peu de

main-à'oeuvre, ce qui permet de libeËr du temps pout â'aut.o activités. Cenains paysans m€ntionnent

également le fait quê ta r'ecotæ peut être faite en'unà journee, ce qui tranche effectivetnent avec la récolte

rËuruelle dont le iropre dans te detta est de d'étaler lur de très làngues periodes de 3 à 4 mois entre le

débur de ta couf et ta 6" d, ;dd; (Ir Gal, 1988). Ces qualites iont reconttues pour la conduite de la

double culUrre. Si la durte du chantiâ est un avantÂ8e, la date tardive des interventions liee aux afientes du

matériel représente un inconv&rient rnentionné par quelques agnctlæun'

. Au plan agronomique, les opinions exprimées ne font pas ressortir de siÛation netæ' notstnnent par

oppo. a U 
-qu4ite 

du travail iourni {quaiit6 de la récolte et p€rtes de grains). Ainsi la récolæ tnécanique

est considérée comme facteur d'amélioration de la qualité des grains pour certains paysans' meis d'autres

conststent la présence de grains ectasés ou casseJ selon I'humidité du paddy. Il en va 
-de 

rnieme sur

I'imporrance ào p".ær. Cette diversité d'opinions illustre sans doute la diversité des conditions

d'in;rvention (églage des machines et état; des parceltes), rendant difficile pour les agriqrlteurs

l'élaboration d'un éféreltiel riche et argumentê. SanJdoute également la notion de qualité recouvre-t'elle

des realités différentes selon les individis, a lortiori dans un contexte où le paddy n'est pas paye à la qualité'

selon des critères standardisés.

. Iæs critères économiques sont rarement rnentionnes, en bien comme en mal. Là encore les opinions

divergent, notamment sûr le coût de la prestation. La comparaison avec les auûts techniques dépend de la

capacïté de maind'oeuvre de I'agriculrÀr. k fait de recourir à des satariés pour la coupe porte le ooût de

la recolte manuelle à 18 % de li'produaion, soit pratiquemetrt celui de la recolte mecanique' A noter le

frobtème que pose pour oertains, ie fait de distribuèr dupaddy aux nombreuses personnes pÉsenæs sur le

chantier, à'd'autres-le fait que les sacs livés avec le paddy destiné au paiement de I'entrepreneur ne sont

souvent pas retoumés. Il n'y a pas de petits profits (oL de petites pertes) pour les uns e! les autres !

. L8 rccoltc scmi-mécaniquc ne pésente prariquemenr aucun avantage pour les paysans de Diawar' très

nettement partisans de la mbissonneuse-batieuse qu'ils ont été parmi les premiers à adopter dans la égion'

Ils lui reproctrent essentiellement sa lenteur, sa Énibilite et sa fode demande en main-d'oeuvre. A ThiaSar

et Ndiethene, les agriculteurs insistent surtout sur I'amélioration de la qualité des grains' mais beaucoup

constatent une augÀentation des pertes de grains et un coût élevé de cette modalité.

. l,a rccolte manueltc suscite des Éactions similaires, deux agriculteurs de Diawar reprenant à leur urmpte

l,opinion largement répandue dans les milieux de la recherchô ct du développement comrne quoi la double

*l,rr" n" pJut eto" reàlisee sans passage à la mecanisation dc.s opérations de coupe ou de ba11age'
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10.4.2 L'organisation du clnntier

10.4.2.1 Date de récolte

,?--:"9."î : malgre les probtèmcs rencontrés au cours dqs deux premières années de double culrure,une majorité d'agriculteurs à Ndiethene et Diawar considèrent que les dates de Écolte sont satisfaiEantes.Les incidences des retards sur res rendements en paddy, le roide-ent usinage et b ;;d;;;'""r, pounanrbien connues des agriculteurs,

cottséguences sur Ie rendemenî en paddy : L'êgrenage apparair comme un souci majeur des agriqjrrcurs deThiagar et Ndiethene. A Diawar ta ma3ôure pài. aJ. uiii*ir"u.r ne parait pas conscienrc dcs problèmcs,mais l'éventail des réponses est ptus larç ei comprend-aussi bien des'aspects ar"r,-ia ruàrrure (vcruc,égrenage, baisse d'humidiré du paddy) qu'aux aegas des pédateurs (oisèaux er .unl"riri qui augmenlentavec le temps de présence de la culture iur pied.

conséquences sur re rendement ,:i:age:.ra prupan des agriculteurs sont conscienF des problèmes deren'lement usinage posés par la.r'ecolts tardive d'un paddy a-.r.-"tu.ite.-ù. p.yrËii" ËT*ar insisrenrsur la production de brisures (qui n'est pas fondaàentalement un problème' puisqu. 
"'oir" forme deconsommadon la plus courante. du riz blanc), alors que ceux de ùiagar ut Naiu.n*u in.istent sur laproduction de "farine" au deconicage, produit qui p".ru d-. le son et ne peut être consommé par l,hommemais I'est par les moutons.

Dates d'intervention nspp
satisfaisantes

tardives car :

semis tardif de la culture suivante
récolte à surmaturité
chute de rendement

la terre n'a pas le temps de se reposer

5

2

3

?

I
4

2
9

:

I
Effets d'une récolte tardive

sur les rendements

sur la qualité du paddst

pertes par les rongeurs
pertes par les oiseaux

nspp
paddy sec

brisures au déconicage
farine au décorticage

sur le déroulement des opérations culturales nspp
retards de calendrier

retards de semis
travailler sous la pluie

retards d'offset.
semer Aiwu au lieu de Jaya

i
l0

l;

I

6

I

6

l3
5
3

I
I

l

)
t:

t7
7

l
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Thiagar Ndiethene Diawar

Nombre de moissonneuses-batteuses sur les

parcelles nsPP

suffisant
insuffisant car :

pas assez de machines disponibles sur [e village
récolte à la moissonneuse-batteuse trop longue

drainage en parallèle des GIE
monopole des entrePreneurs du village

I

7

1

4

I
I

:

I
l3
I
I
I

Centres de dëcision pour la venue des machines
nspp

Union des GIE
village

président SV (a)

président GIE (b)

responsable matériel (c)

président GIE + entrePreneur

Union des GIE + Président GIE
(a) + (c)

(a) + ft)

4
1

5

1

;

I

I

I

;
9

Programmation du nombre de machines
nspp

1 à 2 mois avant la vidange

après la vidange des Parcelles
à la maturité du paddy

vingt jours avant le début des récoltes

pendant le chantier de rrÔcolte

3

2
1

4

I
3

I

2

l8

Responsable des contacts avec les enlrepreneurs
nspp

Union des GIE
village

président SV (a)

président GIE (b)

responsable matériel (c)

président GIE + entrepreneur

Union des GIE + Président GIE
(a) + (c)

(a) + (b)

2
I
5

I

:

3

I
I

I

I

;

;
8

Corcequencæ sur le déroulernent des operatiotts cultumles : si les paysans de Diawar parlent 
-de 

"retard de

catendier', ceux de Thiagar et Ndiethene sont plus precis en faisant la liaison avec la r€alisation de la

péparation du sol et des Jemis. Seul un agriculteur signale la neoessité de changer de variété du fait d'un

retard des récolæs qui se repercutent sur les semis'

10.4.2.2 Relations avec les entrepreneurs
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faut-il donner le monopole auv entrepreneurs du
village nspp

oui
"nous sommes propriétaires des machines"

il faut amortir les équipements
nos parcelles sont alors prioritaires

les entrepreneurs font correctement les récoltes
ils entretiennent leur matériel

non
les entrepreneurs ne programment pas assez tôt

ils n'ont pas assez de machines
ils ne vont pas chercher d'autres machines

ils ne respectent pas leurs rendez-vous

t

2
5

:
nature des contrats entre agriculteurs et
eiltrepreneurs nspp

verbaux

droits des agriculteurs nspp
avoir les machines à temps

avoir un bon travail
faire toutes les parcelles

revenir sur une parcelle laissrâe derrière
terminer une parcelle sèche

démarrer les récoltes comme prévu

devoirs des agriculteurs nspp
payer le service rendu

4
3

4

3

-

l3
4

l3
3

:

Amé I iora tio ns poss i b I es

nspp
acheter du matéricl à crédit

améliorer la programmation
que les GIE aillent chercher des machines

les entrepreneurs aillent chercher des machines
améliorer la programmation des vidanges

contacter les entrepreneurs plus tôt

2
4
I
2

3

I
4

;

Commentaircs:

' Nombre de moissonneuses'batteuses : la pluparl des agriculteurs de Thiagar et Ndiethene considèrent quele nombre de machines n'est pas suffisant, alors qu'à Diawar la proponiàn es! inversée. l,es agriqrlteurs
constatent que les entrepreneurs n'ont pas suffisamment dc matériàl ei qu'ils ne vont pas systématiquemenl.
en chercher d'autres à I'extérieur. Ils r€mettent en cause le monopole acôordé à Thiagar u, p."r,utui." t,*ur.L'und'eux souligne également le fait que les parcelles étant dans des érats de porlanË simiiaire, il n,est pas
possible de pa.sser sur toutes les parcelres en même temps avec re matériel disponible.

' -Prise 
de décision pour Ia venue des machines: dans les trois villages apparait un large éventait deéponses, signe que (i) les paysans sont individuellement peu informés ao ru ruç,r aont io 

"i|r". se passenr
ou.{ii) 

-que 
celles-ci ne sont pa.s aussi claires que le laissànt entendre les respànsables dans les discussions

collectives. Ce dernier point est d'ailleurs cohèrcnt avec les multiples règles que n"r. ur"n, pu rencontrer
au cours des différents entretians aout au long du suivi. A noter que te president ac Sv est cité à Ndiethene,
du fait du connit latent entre les SV autour du matéricl.
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, Programnution du nombre de ttuc,izes : les dates enonée,s par les agriotlteurs corrohrent les entretiens

avecies responsables et nos observations directes, à savoir que les premiers con11cts avec les entnePreneurs

se font essentiellement apês la vidange des premiàes p"tcelles, mais se poursuit tout au lon8, du chantier.

. Responsabte des contacts avec les entreprcne&:s : comrne pffiernntent, de nombreuses possibilités

upp"r"ir"*t par vittage, A Thiagar la majorité des agriculteurs considèrent que cela revient aux pésidents

ae Cm, .aii tu éponse ne perrnet pas de distinguer s'il s'agit de ctraque president individuellement ou de

l,ensembte des GÉ du villaç concernés. A Ndiethene les paysans insistent de nouveau sur la responsabiliæ

du president de SV, alors qu'à Di"*at 
"'est 

la ombinaison des pésidcnts d9 SJ et de GIE qui négocient

u"ô lo *tt"pr*egrs (qui sont d'silleurs parfois arx-mêmes : le circuit de la négociation s'er trouve

raccourci d'autant).

. Monopole oux entrepreneurs du vitlage : les avis sont netternent différencies entre Thiagar et Ndiethene

a'une pan, Diawar dâ l'autre. Dans les deux premiers villages, les agriculteurs sont frsnchement contre le

monopole donné aux entneprsreurs locaux car ils considèrent (i) que ceux+i n'ont pal_ suffisamment de

machines, mais q.re (ii) ils ne vont pas pour autant en chercher d'autres. A Diawar où les liens entre paysans

individuets et pt€stataircs sont b;ucoup plus étrois, tout le monde s'acorde sur le monopole ctr 'nous

so^mes propriénires des nachinæ" et'illaut les amortir", æ qui pernret par ailleurs de les contrôler donc

d'être prioritaire au molnent de la récolte.

. Contrats entre agricultears et ent?,PreneuÆ : la majorité des paysans ne voielt pas ce qu: pourrait être

un contrat auec lo entrePreneun, Ils expriment pourtant une demande claire vis-à-vis du service rendu : krn
travail (sans precision), intervention à tanps, n'exclure auctne parælle. I-es devoirs sont moins explicites'

sans douæ pirce que le mode de paiernent, en nature sur la parcelle, leur laisse peu de marge de manoeuvre.

, Amélioratiorls possibles : l'achat de mâtêriel par les organisations paysannes collectives (SV) ou privés

apparait pour beaucoup la solution aux problèmes posés par le nombre insuffisant de machines. I.es

a.neliorations touctrant à la programmation des activités viennent ensuite, cenains continuant à penser quc

c'est aux entrepreneurs d'alier ctrercher des machines, d'autres s'en remettant aux GIE. Dans tous lcs cas'

les améliorations touchent un niveau collectif et dêpassent l'univers de dêcision des individus.
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Ndiethene

évaluation de la performance par jour travaillé(har31 nspp
2

3

4
5

6

I

I
3

2

I
3

10
4

proportion de jourc perdus (Vo) nspp
20
30
40

origine des arrêts nspp
panne
pluie

entretien des machines
jour férié

mirnque de pieces détachees

enlisement

2

5

5

;

l8
l3
t2
2
I

l0 .4 -2 -3 P e rfo rmances d es moiss o nneus es -ba t t eus es

Commentaires: globalement les reponses fournies par les agriculæurs reflètent bien nos prupres
observations, avec néanmoins une tendance à la surestimation des 

-performances, 
,u"i p"i;ou.*"vaillé (+| à 2 halj) qT dans la proportion deljours perdus pour causes diverses (-lO Vol. paài âlles_ci, ta pluie

oocupe une place dispropoaionnee à Diawar par rapport à son impact réel durant les rois annees suivies.Elle demeure donc plus une crainte "theorique' et aiéatoire, qu'un phénomône effectivcmcnt vécu par lcs
agriculteurs jusqu'ici
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Thiagar Ndiethene Diawar

Centres de déckion nspp
président SV (a)

president GIE (b)

président GIE + entrepreneur
comnussron

Union + entrePreneurs
(a) + responsable matériel

(a) + (b)

Indicateurs et règles nspp
parcelles sèches à 80 Vo

une machine Par GIE
commencer par les zones exposées aux dégâts

les premiers drainés sont les premiers recoltés
parcelles mûres

parcelles accessibles

Règles d'arbitrage nspp

décision prise par président SV et GIE
décision Prise Par Président GIE

décision prise par les entrepreneurs

décision Prise Par la commission
ordre d'inscription chez l'entrepreneur

recherche d'un compromis GIE - entrepreneur
tirage au sort

une machine Par GIE
les zones exposées aux dégâts sont prioritaires

les zones les plus éloignees sont prioritaires

;
5
I

I

:

6
6

2

I
I
3

;

4

;

2

I
7

5

2
I
1

I

3

3

;
3

5

4
9

3

I
I

3

3

10.4.2.4 Enchaînement des GIE et parcelles

Enchaînement des GIE

Commcntaires :

. Centres de décisrbz : les villages offrent une situal.ion contrastée, que nous n'avons pas toujours retrouvéc

dans nos entretiens et observations directes, A Thiagar, les pésidents de GIE, en accord ou non avec les

entrepreneurs, sont les principaux responsable.s de la gestion des enchaînements entre GIE' A Ndiethene'

les entrepreneurs n'inærviendiaient pas dans les décisions' qui seraient du ressort des presidenS de GIE et

d'une commission les élrnissant avec les pésidents de SVr A diawar, les presidents de Sv traitent avec les

entrepreneurs pour decider de la épartition des moissonneuses-batteuses entre lcs GIE.

,Indicateun et regles : sans que cela soit surprenant, les critères privilegies concernent l'état des parcelles :

humidité du sol, ;aturité et accessibilité. A Diawar les paysans insistent sur la règle "une machine par GIE'
qui permet de égler les conflis potentiels de préséance entre. groupements. A noter également la priorité

"""".a6u 
pour 2 iaysatrs de Ndiethene sur les parcellcs les plus exposees aux dégâts, en général les plus

éloignees des village.s et faisant donc t'objet d'une moindre surveillance'

, 
de fait I'entrepreneur locNl est égrlemeol sssocié rux décisioos dc cctte cornmission el scmblc rvoir un poids impon{ du f it dc sa

connaissatce des corditioos dc ponDce.
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'-Règles d'arbitrage entre GIE de nême situation : vu le nombre de reponses différentes, il apparait un flouévident sur les modes de rÈglement des conflits entre GIE à Thiagar ef Ndiettrene. pour certains la decision
est prise pâr les entrePreneurs' pour-d'autres par la commission. Li recherche d'un compromis est égalementcit1, de 

1ême que des êgles plus "objectivès' : tirage au son, rang d'inscription aupres de I'enrrepreneur,
position geographiçe des parcelles dans I'aménagement. A DiawarJe rôle dei pÉsidents de GIE est affirmémais ærtains paysans insistent de nouveau sur lJfait que la présence d'une rnr"rti". f* l."p.ment limiteles oonflits potentiels.

Enchu-nemcnt des parcelles

' centre de décislbz : situation également contrastée selon les villages, A Thiagar, les paysans insistent sur
le rôle central du président de GIE' mais certains notent que les membres indiviiuets soit égatement associes
aux discussions' Dans certains GIE I'aiguadier voit sa fonction de gestionnaire de I'eau ét"endue à celle des
r'ecoltes. A Ndiethene s'y ajouæ.un rôle plus actif de I'entrepreneur. A Diawar le president de cIE parail
omnipotent pour décider de I'ordrc de passage des parcelles.

' Indicateun : on retrouve bien évidemment dans les trois villages les indicateurs liés à l'étar des parcelles.
A.noter à Thiagar une règle plus "démocratique" consistant à inverser I'ordre des récoh.es d,une campagne
à l'autre. A Diawar, 7 paysans n'ont pas d'avis sur la question, ce qui pourrait dénoter tu p".rà'i-po.t**
qu'ils lui attachent.

nspp
président CIE (b)

aiguadier
paysans du GIE

président du GIE + paysans
président GIE + entrepreneur

paysans + entrepreneur
commlsslon

président SV + (b)

commencer par t"r'oflJt"*jfftffitï.trtif:
dans l'ordre spatial des parcelles

les premiers drainés sont les premiers récoltés
parcelles mûres

parcelles accessibles
commencer par les derniers récoltés la campagne

précédenre

Règles d'arbitrage (idem GIE)

7
/
3

I
I

Commentaires :
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I

r

t

I

'a

I
/

Refus de récolte par les entrepreneurs

Commentaires : il est clairement admis à Thiagar et Ndiethene que des entrepraneunr peuvent refuser de
récolær une parcelle. Nous n'avions pas distingué dans la question les entrepreneurs locaui et étrangers. læs
causes évoqu,ées sont liées à l'état de la parcelle : rendement, humidité, salissement. A Diawar, il en est hors
de-qlestion car dans ct village tous les entrepreneurs sont locaux ea doivent, en contre-panie du monopgle
qui leur est accordés, assurer la recolæ de toutes les parcelles sans distinction.

10.4.2.5 Possibilités d'améliorer I'organisation des récoltes

Commentaircs : si peu d'agriculteurs se d{éclarent insatisfaits de l'organisation des recoltes, ce n'est qu'à
Diawar qu'une majorité en est satisfait. l,es paysans ont de nombreuses propositions à faire pour amêliorer
les choses. Elles Peuvent se épanir en deux gruupes : c€lles touchant à la programmation des acaivités
(recherche de machines par les GIE, négociations avec les entrepreneurs), et celles relevant de I'organisation
du chantier proprement dit (sacherie, bâclres, magasins de stockage). læs premières relèven! essenriellement
de Thiagar et Ndiethene, les secondes de Diawar. La fracture entre les sites concernant le matériel disponible
rejaillit bien évidemment sur les positions des agriculteurs, a noter les plaintes d'un agriculteur qui aimerait
voir interdire les nvendeuses" qui suivent les machines, occasion de nombreux larcins de paddy.

Thiagar Ndiethene Diawar

nspp

oui rendement faible
parcelle humide

parcelle enhertÉe
entrepreneur extérieur au village

non regle discutee et entérinée au village
accord avec les entrepreneurs

impossible entre parents

I
2

2
I

2

I
2

t7

I

Thiagar Ndiethene Diawar

Satisfaction des agriculteurs nspp
bonne

m()yenne

mauvaise

4

3

3

t
4
2

I
t2
5

améliorations possibles nspp
avoir des sacs avant de démarrer

avoir des bâches pour protéger le paddy
avoir des magasins

avoir des pièces détachées
récolter les GIE conrigus

empêcher les vendeuses de venir sur les parcelles
laisser les GIE chercher des machines

s'entendre entre tous les GIE et entreprencurs
s'entraider entre paysans à la réc<llte

dépend du président de I'Union

i
I
4
I

4
I
I

I

l6
I
2
I
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Thiagar Ndiethene Diawar

nspp

Brûler pour favoriser un offset profond'
éliminer les adventices

assécher la parcelle
avoir un bon lit de semence

apport d'engrais minéral (cendres)

éviter la venue des animaux dans les parcelles

Ne pas brûler pourfournir de la paille aux animaux

5
2

I
I
2

3

1

5
3

2

16

2
1

5
3

10.4.2.6 Intérêt du brûlis des pailles

I car les draumes de riz ernpêdrcnt I'eofooc€tnent des disques dans le lol

Commentaires : le brûlis est considéé comme nécessaire en double c{lture par la majorité des paysans car

il remplit de nombreuses fonctions. Il a d'abord pour effiet dired d'éloigner les animaux de I'aménagement,

donc les risques de dégradation par les troupeaux et de dissémination des mauvaises herbes (cf. tableau

suivurt). [æs animaux ne remplissant plus le rôte d'évactation des pailles, le brûlis permet (i) d'améliorer
le lit de semence en étiminant les chaumes, (ii) d'éliminer les adventices, et (iii) d'apponer quelques

éléments minéraux. C.es différentes qualitês supposent un briilis uniforme des pailles, ce qui est moins d'être
le cas avec la recolæ mecanisee car seul l'andain brûle à peu près correcæment.

10.4.2.7 Problèmes posés par les troupeaux

Thiagar Ndiethene Diawar

nspp
dégradation de I 'aménagement

dissémination des adventices

7

9

1

6
6

i,
r8
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10.5 I.e chantier de préparation du sol

10.5.1 Non travaîl du sol

Thiagar Ndiethene Diawar

Avantages

organisation du travail

économiques

aucun

gain de temps

économie d'argent

l0 6 13

I

Inconvénients

agronomiques
augun

sol dur
mauvais lit de semence

problème d'enracinement
mauvaise levée

mauvais développement des plantes

enherbement accru

demande beaucoup d'herbicides
demande beaucoup d'engrais

dégâts d'oiseaux

3

I
7

8

I
I

2
3

6

I

2

I
l8

3

I
I
2

Critères de choix

alternative envisageable si :

absence de tracteur
arrivée des dates limites de semis

arrivée des pluies
parcelle humide

parcelles jamais cultivées
endettement sur les campagnes précédentes

préfère ne pas cultiver

1

2

3

I
6

:

6
3

3

i

5
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10.5.2 Organisation de la préparation du sol

10.5.2.1 Déclenchement du chantier

Centres de décision

au niveau de l'aménagement

(a) +

au niveau du GIE

union d*rËlË
président SV (a)

président GIE (b)

responsable matériel
(a) + (b)

au niveau de la parcelle

nspp
président SV

président GIE
responsable matériel

aiguadier
responsable matériel
(b) + entrepreneur

(b) + membres

nspp
président SV

président GIE
responsable matériel

aiguadier
responsable matériel
(b) + entrepreneur

(b) + membres

I

4
I
il
2

I
1

,:

I

I

I
I
,:

I
I
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Thiagar Ndiethene Diawar

au niveau de l'aménagement

nspp
50 Vo des parcelles prêtes
80 To des parcelles prêtes

date de semis prévue

arrivée des bons CNCAS

au niveau du GIE
nspp

50 %o des parcelles prêtes

80 %o des parcelles prêtes

100 7o des parcelles prêtes

parcelles sèches

date de semis prévue
arrivée des bons CNCAS

contacts avec les entrepreneurs

au niveau de la parcelle
nspp

parcelle recoltee et brulee
parcelles sèches

date de semis prévue
arrivée des bons CNCAS

remboursement du prêt de campagne précédent
contacts avec les entrepreneurs

i

;

;
2

;
I
2

7

5

I

I

5

14
2

I

l4
I
1

1

I

t4

2
I

Indicateurs de déclenchement

Commcntaircs :

. A Thiagar et Ndicthene, la disponibiliré des bons de la CNCAS rcpésente le critère mentionnô

majoritairement, voire uniquement, pour declencher la péparation du sol quel que soit le niveau considêé.

Cette réponse souligne que (i) les relations avec les entrepreneurs sont tendues et incenaines dans les deux

villages - dans certains cas I'entrepreneur acc€ptera de travailler à credit, dans d'autres non - , et (ii) que

des problème"s d'endetternent existent, et se trouvent aggraver par la difficulté de synchroniser en double

culture le remboursement du prêt de la campagne péoédente et le lancement de la campagne agricole

suivante.

. A Diawar ce problème ne se pose pas puisque tes tracteurs appaniennent aux paysans eux-mêmes vta la

section villageoise, celle-ci se débrouillant pour trouver la trésorerie nécessaire pour faire fonctionner ses

machines, même en l'absence des bons CNCAS. D'ailleurs la majorité des paysans sont ignorants d'un
quelconque de critère de declenchement de la péparation du sol quel que soit le niveau considéné. Ccs

reponses , de même que celle portant au niveau du GIE, sont cohérentes avec la façon dont est organisé le

chantier à Diawar, à savoir plutôt au niveau parcelle et sans que leurs propriétaires ne s'en soucie outre

nlesure.
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Thiagar Ndiethene Diawar

a. attendre Ia Jin des récoltes sur tous les GIE du village

laisser le temps aux parcelles de sécher
craint de brûler les parcelles des GIE voisins

b. attendre la fin des rëcoltes sur le GIE

craint de brûler les parcelles des GIE voisins
pas assez de tracteurs

tracteurs indisponibles
problème d'organisation au niveau des GIE

bons indisponibles

c. commencer I'offset avant la Jin des récoltes sur le GIE

Pas assez de tracteurs
problème d'organisation au niveau des GIE

2

7

I
2
I
2
I

I

4

2

I

I

I

I

9

I
I

3

Règles d'enchaînement avec la récolte et le brûlis

Commentaires :
. La question posée avait trait à la êgle d'enchaînement entre rjecolte et péparation du sol que les paysans
jugeaient péférable, et aux raisons de sa non application éventuelle la campagne précedent I'enquête, à
savoir la période estivale 1992. La que.stion a semble-t-il été mal conrprise à Diawar car I'importance des
Éponses concernant la règle a. est incohércnte avec la Éalité des faits, à savoir une regle de typc c.
beaucoup plus rapide.

. A Thiagar la majorité des paysans penche pour une êgle de type b,, et @nstate qu'elle a été non
appliquée pour des raisons relevant essentiellern€nt d'un manque de tracleurs. Le problème du brûlis est
également évoqué. Seul un paysan considère possible une règte de type c., qui augmenærait dans les faits
la complexité d'organisation du déroulement des chantiers compte lenu de la annfiguration du foncier

. A Ndiethene, les paysans penchent plutôt Fnur une regle de type a., moins conflictuelle dans une situarion
de pénurie et de tensions sociales sur I'utilisation du matériel, bien qu'elle soit beaucoup moins rapide.
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10.5.2.2 Relations avec les entrepreneurs

Thiagar Ndiethene Diawar

Nombre de tracteurs sur les parcelles
suffisant

insuffisant car :

défaut d'organisation
monopole donné à I'entrepreneur du village
personne ne prend la responsabilité d'aller
chercher d'autres tracteurs ("et je ne sais
pas pourquoi")

un seul tracteur par village
I'entrepreneur du village a dissuadé ceux contactés
par les GIE de venir

5

1

3

1

l6

:

Centres de décision pour la venue des m"achines

Union des GIE
président SV (a)

président GIE (b)

responsable matériel
(a) + responsable matériel

(d + (b)

(b) + entrepreneur

;
2

2

2

5 4
I
2
7
4

Programmation du nombre de machines
nspp

après la récolte
après récolte + brulis

2 mois avant semis
I mois avant semis

pendant la récolte
20 à 30 j avant I'offset

juste avant de commencer
pendant l'offset

choisi par les responsables

:

;
3

I

1

;
I

?

3

7
I
3

I

Responsable des contacts avec les entrepreneurs

président SV (a)

président GIE (b)

responsable matériel (c)

(b) + (c)

(a) + (b)

(b) + entrepreneur
(b) + Union des GIE

I
5

I

ll

1

,_



faut-il donner Ie monopole auv entrepreneurs du
village nspp

oui
"nous sommes propriétaires des machines"

il faut amortir les équipements
nos parcelles sont alors prioritaires

"arrangements" possibles sans les bons

non

risques de retards dans la chantier
ils n'ont pas assez de machines

difficile de trouver d'autres tracteurs

4

I
2
3

;

4
2

1

2

I
5
I

2

contacts directs entre GIE et entrepreneurs

oui 
nsPP

si les tracteurs du village sortent du perimètre
avait un tracteur extérieur en gestion

le propriétaire est un ami de longue date
risque de retard dans le calendrier

différend sur les prix avec I'entrepreneur læal

non
interdiction de la part des autres GIE du viilage

impossible d'avoir I'offset sans les bons
la décision vient du bureau de la SV

5

2
I
I

i
2

2

;

'l

nature des contrats entre agriculteurs et
entrepreneurs nspp

verbaux

droits des agriculteurs
nspp

avoir les tracteurs à temps
avoir un travail de bonne qualité

aviser le GIE avant d'y rentrer

devoirs des agriculteurs
nspp

payer le service rendu
veiller à I'exécution du travail (président de GIE)

veiller à I'exécution du travail (aiguadier)

6
2
3

I

3

6
2

5

2

:

I

17
I

t7
1

t7
1
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Améliorations possib les

au niveau du nombre de tracteurs
nspp

acheter du matériel à crédit
faire appel aux SV

SV et GIE doivent chercher des tracteurs
nueux programmer

discuter avec les entrepreneurs
les entrepreneurs doivent acheter du
matériel à credit
les entrepreneurs doivent trouver d'autres
tracteurs

au niveau des contrats avec les entrepreneurs :

nspp

trouver un compromis pour un bon travail
donner les bons à temps

respecter les dates prévues

1

3

2
I

4
5

1

I

2

:

I

4

l

9
4
I
4

i

t:

Thiagar Ndiethene Diawar

évaluation de la performance par jour travaillé
(ha/j) 4-s

6-7

8-9
r0-11
r2-13

:

3

1

I

2

:

3

7
7
I

proportion de jours perdus (Vo)

l0 Vo

20 Vo

30 Vo

4

3

3

3

2

2

2
l3
3

origine des arrêls
nspp

panne

pluie
entretien

rep()s
crevaison

2

I

8

2
5

4

I
l6
15

5
4
I

10.5.2.3 Performances des tracteurs

Commentaires : comme pour la récolæ, tes paysans tendent à surestimer les performances du chantier par

rappon à nos observations, que ce soit la performance par journee travaillee ou le nombre de jours perdus

pour des raisons diverses. A noter égalemort la place disproponionnée tenue par la pluie dans I'origine de.s

arrêts à Diawar, compte tenu des événements effectivement vécus par les paysans à la daæ de I'enquêæ
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l0-5.2.4 Enchaînement des GIE et parcelles

10.5.3 Possibilîtês d'amêliorer I'organisation de Ia prêparation du sol

Ndiethene

Centres de déckion nspp
président SV (a)

président GIE (b)

responsable matériel
(a) + responsable marériel

président GIE + entrepreneur
président GIE + membres

(a) + (b)

Indicateurs et règles
parcelles les plus sèches

suivi du programme
décision du responsable du tracteur

arrivée des bons sur les premiers GIE
premier à avoir contacté l'entrepreneur

commence par les dernières parcelles offsetées la
campagne précédente

Règles d'arbitrage
la décision revienr aux chef SV et GIE

la décision revient au chef de GIE
la décision revient au responsable du tracteur

commence par le.s GIE pr<rches du village
tirage au sort

ler GIE qui a contacté I'entrepreneur
ler GIE ayant fourni les bons

recherche d'un compromis entre GIE

;
4

I

2
6

I

;
2

2

2
8

I

5

Thiagar Ndiethene Diawar

Satisfaction des ag riculteurs
bonne

mauvaise
7

3
3

4
13

5

raisons de Ia satisfaction 
semis à temps

j'étais présent lors du travail
j'ai donné un cadeau au chauffeur

raisons de Ia non satisfaction
disques de I'offset usés

travail superficiel
les parties humides de la parcelle ont été sautées

ma parcelle a été sautée car j'étais absent

2

3

I
3

1

I
2
2



Annexe I I

Comptes rendus des entretiens collectifs

Nous reproduisons dans cetæ annexe les comptes rendus des entretiens collectifs que nous avons dans les

ditrérents villages, avant le démarrage de la periode estivale. L'objectif de cts éunions, éalisées

principalernent avec les responsables des GIE, était de reconstituer l'éventuel Programme pévisionnel des

structures collectives. Ces transctiptions sont le résultat des traductions effectuées par nos observateurs. Elles

ne sont donc pas fidèles sur la forme par nos interloqrteurs. Nous avons égalerrænt retransctit,

antre parenthàes dans ces notes, nos propres comnrntaires çi reflètart l'éat de nos éflexions à la suite

de ces difÉrentes réunions.

Iæ t€rme 'hivernage" désigne la saison de spluies. læs noms des CIE ort été reportê par lerr abéviation'
æux des paysans par leurs initiales.

11.1 Période estivale 1991

Ce compte rendu a éé retranscrit par Sana Faye, d'aprà l'enregistrement magnétique des entr€tieûrs. Pour

cette première année, la éunion était cotnnrune aux deux villages de Thiagar et Ndiethene, car nous

ignorions la façon dort se épartissaient les tâches entre les différent€s strucûrries.

PrÉsenb

1

2
3

4
5
6
7
8

9

MD Président Union de GIE (Ttriagar)

CF Président YAL (Ndiétène)

SM Président NEG (Ndiatène)

AM Président COO (Thiagar)

AF MAN (Iûror)
Mc GEM (Thiagar)
Ic JEM (Thiagar)

MN Anributaire MAN (Khor)

DAF Conseilleragricole (SAED-Ndiétène)

Lieu : Thiagar
Date : le I Juin l99l
Heure:10h40

Introduc{ion : par Sana FAYE

Je cornmence par vous dire que P.Y. LE GAL est rm cherctreur à I'LSRA de Saint-Louis. Il a une nÉthode

d'approche des problàræs paysans çi n'est pas dirigiste. Je zuis son stagiaire, je travaille sur un sujet qu'it

" "i 
ôi"i. Dans Ja démarchè, il péfère venir vers vous les producæurs d'abord vous écouær dans tous les

domaines qui I'intéressent et savoir æ que vous faites, æmrtent vous le faiæs ? Quand vous le faites ? Et

qui parmi vous le fait ? Comment vous le concevez ?

Après cela, il pourra éventuellement vous apporter des suggestions, des propositions'

C,est ainsi qu'on souhaite que vous nous parliez de votre point de vue sur la double riziqrlture irriguée que

vous avez etrtamee. Ce que vous en pensez. Ensuite, nous vous pésenterons les ésultats que nous avons

obtenus sur I'installarion de la contre.saison chaude en terme de dur'ee et d'intervalle entre opérations.
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Enfin, nous pourrons examiner ensemble, la succession des deux câmpagnes, en nous éférant sur ces
résultats pour savoir si cela sera possible ou non.

Avant c€la, on aimerait que chactn se présente en nous disant ses responsabilités dans son GIE (pésident,
aiguadier, erc.).

Sana FAYE

Je m'appelle Sana FAYE, j'habite Fatick, je suis Sérère. Adama SY vous le connaissez, DAF de même. FT.
LE GAL est un chercheur à I'ISRA, il m'a confté rm stage en double culture.

Il s'intéresse à la double culture : sa faisabilité. Nous n'avons pas beaucoup d'expérience en matière de
double culture au Sénégal. Vous non plus, vous venez de oonunenoer cela dans votre am&ragement. C'est
la raison pour laquelle, aujourd'hui nous €ntendons édranger des idees avec vous pour sortir avec vous votre
représentation de la double culture sur une mênre parcelle. C'est ça, I'important. L'échânge d'idées avec
vous, j'ai comnæné à le faire dans I'amenagement avec certains au rnonrent ou je rnesurais les parcelles.
On vous parlera des résultats de cette activité.

DA"F

L'ordre du jour d'aujourd'hui, comme l'a dit FAYE ooncerne la double culûre. Il est wai qu'au ttnrnent
où vous installez votre campagne de contre.saison, tout un chacun avait des inquiétudes. Si aujourd'hui on
semble moins inquiet, c'est dû au fait que la campagne a plus ou moins donné de bons espoirs. Nous
souhaitons donc mettre en comrrrtm ce que nous pensons de la sucoession des deux canpagnes, et oe que
v(rus en pense,z. Chacun pourra dire son point de vue. En rassemblant les deux points de vue (Recherche-

Encadrement et Paysans), nous esÉrons pouvoir tirer de bonnes conclusions à la fin.

PY. LE GAL

On a commenoê à faire de la double culture dans le delta d€puis 1988. Donc on peut dire que la plupart des
agriculteurs du delta ont peu d'experience sur ce nouveau sysGme. Iæ problème, c'est que la SAED, oornnæ
I'ISRA, ont peu d'experienæ làdessus. Pour I'ISRA on peut fairc de la double culture dsrs une stâtion de
rccherche, oe sera sur une petiæ parcelle alors que le problème est de faire de la double culture sur des
centaines d'hectares :

- le fait de travailler sur de grandes surfaces pose des problèmes particuliers. Par exemple, ici, à

Thiagar, on a 200 ha en double culture. Et sur ces 200 ha, on a 10 GIE etU3 attributaires au total ;

- donc le problème est que ces ?A3 aaibutaires et ces 10 GIE doivent s'organiser de manière à
pouvoir réaliser, dans les meilleures conditions, une succession nz de saison seche chaude - nz de
saison des pluies sur les mêmes parcelles ;

- nous, par rapport à cene organisation, nous n'avons pas d'exp,+Érience partiorlière. C'est pour cela
que nous voulons discuter avec vous, de la façon dont cela devrait se passer, puis suivre avec Sana
FAYE et Adama, atJjour le jour, ce qui va se passer, les problèmes qui vont se poser. Puis nous
nous retrouverons en septembre avec vous pour faire le bilan et tirer les leçons de cette ex6Érience ;

- donc I'idée générale, c'est que nous allons échanger des idées avec vous sur la façon de gérer un
aménagement comme le vôtre en double culture ;

- dans cette réflexion, vos avis comptent autant que les nôtres ;

- nous allons voir en premier lieu comment vous allez vous organiser pour récolter la contre-saison
et mettre en place l'hivernage.
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Recolte

Maintenant que les parcelles ont commené à être vidangees sur un certain nombre de GIE :

- quand entendez-vous oomnrcnoer la récolæ ?

- @mrient comptez-vous la faire ?

'È avec une machine : moissonneuse-batteuse.
* ou en récolte manuelle ?

RepoÆes

Commentaires du présidea de I'Union GIE

Comme vous I'avez constaté, chacrn devra dire ce qu'il en pense, car le problèræ est très importtnt.

AM : A molrt avis, faire deux réooltes par an va de fintérêt du paysan, c'est pour cela qræ nous aimeriqs
bien faire danx canpagnes par an. Mais il y a un problème làdessus. Faire deux campagnes par an nécessite

pour nous deux sols : rm pour la contre-saison, un autre pour la canpagne d'hivernage.

L.a n8ûre de nos sols fait que nous avons beauoup de difficultés à dessédrer nos parcelles. Or, si or ne les

assèdre pas avant le rnois d'août, nous rurons beauæup de pert€s de telle soræ qu'on risque de ne pas

pouvoir rembourser nos dettes. Or ceci nous met en difEcultés avec la banque (CNCAS) :

- si la ré6lte est manuelle, I'installation de la saison normale sera irqossible. Donc nos préférons
rÉcolter avec une rnoissomneusebatteuse, libérer nos tefies avant le nrois d'aoiit et installer nooe
câmpagne normale d'hivernage ;

- la contrainæ majeur€ r€ste la pression aviaire. Toute persome voulant nous aider doit le faire à
ce niveau. Car, &7 h du matin à 7 h du soir, nous ne faisons rien d'autre que de garder nos
parcelles. Nous en sommes fatigués.

SM : La r'ecolt€ manuelle implique le bauage manuel ou mécanique. Ceci sera trop lent. Donc, si on peut

avoir une rnoissonneuss.batteuse, c'est mieux pour nous.

DAF: Reprecise la question. Quand et comænt ?

SF : Pose la question. Vous avez æmmené à drainer dans la semaine dv 25-06-199l. Selon votre
expérience, combien de temps faudra-t-il attendre avant de pouvoir réoolter à la moissonneuse-baueuse ?

R@onse : C.ela dépend du type de sol. Mais ça va avoisiner le mois. Donc nous estimons pouvoir
conmencer à récolter vers le 20 juillet avec les nrachines.

CF : Nous airnons faire la double culture, mais il faut deux 'placesn et cela est possible. Nous avons serné

la contre-saison à temps, nous avons eu un retard au niveau des intrants et ce retard n'est ifiputable à
personne parce que les intrants rnanquai€nt sur I'ememble du ærritoire national :

- quand on a re{u nos engrais, le riz était déjà avané en âge. La fertilisatiot en ce mom€trt a

altongé le cycle, N'eût été ce retard, on aurait déjà esperer récolter la contre-saison eû mi-iuilet.
Ce rctârd est le fait de Dizu ;
-ce que nous voulons maintenant, c'est récolter et semer la saison d'hivernage'
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Autre chose : la DPV [Direction de la protection des végétaux] et les agriqrlteurs, appartiennert au rn:eme

ministère. Mais, tant que le paysan est conftonté aux dégâts dus aux oiseaux, on ne peut pas espérer un bon

/esultat.

Par rappon à cela, I'ISRA doit pouvoir de la même manière qu'il nous donne des conseils, des indications
et des résuttats de recherche, nous donner des moyens pour éradiquer les oiseaux ravageurs de nos cultures.
A I'ISRA, ils ont les moyens, ils p€,uvent éliminer, ou nous dire cornment faire pour éliminer les oiseaux,
Ils savent le faire et ils peuvent le faire. Au début, la SAED faisait ûout ; maintenant, la SAED ne fait plus
rien avec les paysans. L'ISRA doit nous dire @mment un paysan peut chasser les oiseaux.

Reponse à CF par PY. LE GAL

J'aimerais qu'on revienne sur le sujet. Iæ problème des oiseaux est un problènæ particulier plus important
en contrs'saison ç'en hivernage. Je ne onnais çe deux façons pour lutter @ntre les oiseâux :

- la première, c'est celle que vous utilisez actuellement, c'est-àdir€ le gardiennage des parcelles.
Elle est de loin la plus efficace qu'on n'ait jamais trouvê ;

- la deuxiàne fapn est plus lourde. Il s'agit de traiter les dortoirs avec des aviors. læ problème est
de savoir si les moyans (avions, piloæ, produis) existent. Peut-on organiser tme campagne de
traitemeût avant nÉnre que le problàne ne se pose au niveau des parælles ? Parce que, si on aûend
le dernier moment pour traim, il est trop tard.

C'est un problèûre qu'on ne p€ut r€soudre que de fapn égionale. Si vous traitez les dortoirs ici à Thiagar,
alors que la CSS ne I'a pas fait dans les parcelles de canne à sucte qui sort les doroirs des Quelea, cela ne

servira à rien. Cela veut dir€ que c'€trt aux paysans du delta de s'organiser pour la DPV ou qu'rme
quelconque organisation fasse le traiærner . L'organisation doit être égionale. tr faut donc une organisation
paysanne égionale qui prenne les choses en charge.

Donc, je propose qu'on palise à un autre problàræ, car aujourd'hui je ne ormais pas d'antres solutions que

æs deux façons.

Questian (Paysans)

Nous souhaitons avoir une variété à cycle plus æun que celui de I'Aiwu ou bien une autre qui supporte les

tempérau.rres froides de la contre-saison froide.

Rqonse (DAF)

Cetæ variété a un cycle court en hivernage. Mais, de manière gfuérale pour le choix variétal, on ne peut
pas avoir une variéé qui supporte les tenrpératures froides, à cycle court et à rendernent élevé. tr sedtblerait
que ces caractères soient difficilement éunissables chez une mênæ variété de riz. Si rme variété a I'rm, il
perd les autres caraÉ'tèr€s.

Question (Pf. LE GAL)

Puisque vous optez pour la Écolte mecanisée, de combien de moissonneuses-batteuses disposez-vous pour
recolær les 200 ha ? Et pendant combien de temps ?

CF' : 2 moissonneuses.

I*s autrespaltsans: IIyena2 (1 à Thiagar, I à Ndiethene) et une troisième à Khor qui ades problèmes,
dont I'utilisation n'est pas sûre.

An.118



A,F: On ne peut pas dire que nous allons nroissonner avec des moissonneuses-batteuses :

- s'il n'y a pas de risques nous pouvons ætendre les moissonneuses-batteuses,
- mais s'il y a des risques de pertes de r'ecoltes (pluies, oiseaux, etc), nous allons récolter à la main.

Je pose ces risques en tête car, I'année dernière, après 25 jours d'assec, j'avais eu une parcelle dans laquelle
la moissonneuse-batteuse ne pouvait pas rentrer.

Commentaires des autres : Certe position est la bonne. On peut reænir qu'il y aura deux types de ré@lte :

- ré6lte manuelle : si risque de dégât ou manque de temps, ou si on ne peut pas attendre la
moissonneuse'batteuse, ou rÉme si on fait le choix déliberé de récolter à la faucille ;
- récolte rÉcanique : si les parcelles sont suffisamment seches et si les machines vont relativerænt
viæ pour satisfaire la demande à æmps.

Question (Pf. LE GAL)

Vous disposez de deux moissonneuses-batteuses, pendant combien de ternps comptez-vous récolter les 200
ha?

CF: Si on nret une machine de chaque côté (une par 100 hectares) on peut dire qu'il fluÀra 2O jors an
total.

MD z Si tout est normal on peut esÉrer r€colter 5 ha/jour.

MG : Porr aller viæ, beaucoup de paysurs auraient Écolter à la main s'il y avait des ba$eus€s dans les
villages. Mais il n'y a pas de batteuses et les ouvriers ne sont pas enoore venus pour le battage.

Question ef. LE GAL)

On a dix GIE, 2 machines, conrment allez-vous organiser le passage des machines dans les différens GIE
et dans les différentes parcelles à I'intérieur d'un GIE ?

CF : On oonunencera par les parcelles dejà sèches. Mais avant cela, les attributaires vont d'abord se rcunir
pour discuter.

Qucstion (Sana Faye)

Rrisque vous avez drainé en même æmps, on suppoie que, au moirænt de la récolæ, chacun aura sa parælle
asséchée. En ce rnoment, chacun voudra récolter. Comment I'organisation va-t-elle se faire ?

MG : Avant de commenær Ia récolte, on se réunit par village et on programme le déroulement de la récolte.
C-eci nous perflFt de oornmencer par les parcelles dont le sol est suffrsamment sêc et en fonction aussi de
la demande des gens qui veulent Écolter à la moissonneuse-batteuse.

Donc il y a : - les besoins en machines exprimés par les amibutaires,
- les parcelles sùhes,

Quætion (Sana FAYE)

Oui mais, existe-t-il d'autres critères pris en compte au cours de cette réunion pour désigner le GIE qui va
utiliser en ler lieu la machine ? S'agira+-il du même GIE pour toutes les autres opérarions ?

An.119



MG : On se éunit par village à l'intérieur de chaque village, les GIE concernés par le problème vont
discuter et vont établir un ordre de passage de la machine. Et pour chaque GIE, les membres vont se faire

des propositions de passage. Par exemple, un tel peut dire à un tel autre : je passerais après toi. Et ainsi de

zuite.

Question (Sana FAYE)

Oui, je crois conprendre qu'il peut y avoir d'autres critères æls que la position d'un GIE par rapport à la
piste, la position d'rm parcelle à I'intérizur d'un GIE etc...

Pouvez-vous næ dire ce çi se passera si tout le monde a sa parcelle sèhe et demande en même æmps à

récolter à la machine ?

Reponse
- de la mêræ manière qu'on se decide entr€ nous pour I'offsecage, on se décidera de I'ordre de

passage ;
- s'il y a un cas de tiraillement, on tire au sort l'ordre de passage et le tirage désigne le ler, le
2ùre.el'c.

Questian (Sau FAYE)

Au moment de la réælæ manuelle, la libération de la parcelle se fait par le dégagenrcnt de la récolte. Où

se fait le battage ? Aire de battage ou parcelle ? Où déposet-on la récolte €n anqrdant de la batre ?

MD : Dêgaget la parcelle en évaqrant la récolte, I'auribuuire doit le faire s'il veut installer sa culture
d'hivernage. Je dis æla parce que c'est ce que je pense par rapport à la double culûrc : nous n'avons pas

d'exÉrience làdessus. Mais le bon sens de l'auributaire, qui souhaiæ installer une autre culture, I'oblige
à dêgager sa /ecolte de sa parcelle le plus viæ pocsible.

CI' : II n'y a pas d'aires de bauage dans I'arnenagement.

Commcntaire (Sana FAYE)

Je sais qu'en double cultr.rre il est tês funportant de dégager sa parcelle le plus rapidement possible Pour
pouvoir cultiver. A propos de cetæ canpagne actrelle et selon vos prévisions, conmænt corptez-vot s Ie

faire faire aux différens attributaires qui récdt€ront à la main ? Car, pour la récolæ mécuris6e, vous n'aurez
qu'à rrcupérer le grain sur une bâche pour le rnettre en sac. Mais, pour la réoolæ manuelle, c'est une autre

chose.

CF: A mon avis, quelqu'un, qui recolæ à la main, peut mettre sa récolte au bord de la diguette de sa

parcelle pour pouvoir travailler le r€ste.

MD : Cela est possible avant la mise en eau mais, quand on nrettra I'eau dans la patcelle, la écolt€, mêrne

entâssée sur la diguetæ, risque de sérieux dégârs.

Dans le groupe : un commentaire

Il y a autre chose sur les aires de battage, elles sont insuffisantes et ne peuvent r€me pas prendre la récolæ

d'une parcelle,

Question (PY. LE GAL)

Pour la preparation du sol de la saison normale hivernage :
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- combien de tracteurs pensez-vous pouvoir obtenir ?

- en fonction de ce nombre de tracteurs, combien de temps va vous prendre la pÉparation du sol ?

- allez-vous péparer le sol au fur et à mesure que les parcelles se libèrent ? Ou bien allez-vous

attendre que toutes les parcelles soient libres pour préparer le sol ?

CF : Nous allons faire la péparation du sol au fur et à mesure que les parcelles se dégagent, dans le même

enchaînement que la recoite. Bien sûr, pour les parcelles qui seront t'ecoltées à la moissonneuse-batteuse.

AM :L'opê:r*ion qui prendra le plus de temps sera la écolte, l,a préparation du sol ne durera pas.

MD : Nogs pensons pouvoir faire 5 jounl pour 100 ha, d'ou l0 jours pour les 200 ha. Ou bien tout en rnoins

d'une semaùe. Nous disposons de 6 tracter,rrs entre Thiagar, Ndieth€ne et Khor. Donc la préparation du sol

ne durcra pas.

Question (Sana FAYE)

Qui entre I'Union, le GIE, I'attributaire négocie pour I'opération d'offset ?

MD : L'lJnior. a des pérogatives claires et neres. Elles fixent les prix de outes les opérations à l'hectare'

et affecte les machines par village en fonction de la résidence du propriétaire, et enfin elle garantit la stabilié

des prix fixés. Aucarne conclrrr€næ erûerne n'est tolérée, si elle doit augmenm les prix'

Donc l'Union négocie avec les trac-torist€s, et même avec les propriétaires, d'autres macllnes destinées à

d'autres operations qrlturales. A partir de ce nnrn€nt, ctraque GIE, sachant le nombre d'hectares à faire

'ofhetter", payera en conséquence.

Pour la réoolæ, I'Union négocie le pourcanUge de la réoolæ à payer (antre 15 û20 %) al propriétaire.

Question (Sana FAYE)

eui, à I'intérieur d'un GIE, a le pouvoir de négocier ? Est-ce le pésident ? Est-ce fattributaire ? Ou bien

ctraque GIE, a son propre reglemeût.

CF : L'Union fixe les prix qui descandent au niveau des GIE. L'affectation des facæurs aussi. On n'a plus

besoin de négocier. Mais, si un GIE, ou mênæ un afiributaire' trouve le moyen de payer, moins cher que

le prix fixé par I'Union, il peut le faire. Même 8raûriternent aussi.

L'Union prévoit des sanctions, contre tout€ tentative de modifications à la hausse des ses prix ou de tout

bouleversement de sa programmation.

Qaestion (Sana FAYE)

Existe-t-il un délai ou une daæ limite de fin de préparation du sol ?

MD : lt y a une date limite pour les semis. Mais, pour la péparation du sol, I'Union ne peut etr tucrm cas

fixer de delai car I'Union laisse aussi une part d'autonomie aux GIE en matière de péparation du sol.

CF : L,Union ne peut pas fixer de délai pour l'offset, mais elle le fait pour le semis. De telle sorte que tout

attributaire qui n'aurait pas pÉpare son sol avant cette date sait qu'apr€s, il ne le pourra plus.
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Question (PY. LE GAL)

Pour la mise en eau : combien de temps pour les 200 ha ? va-t-on
les parcelles seront offsettées ? Ou bien va-t-on attendre que tout un
en eau ?

mettre en eau au fur et à mesure que
(GIE) soit offserré pour faire sa mise

MD : l'Union a aussi sa part. Elle engage les pompisæs et donne l'ordre de mise err eau de I'ensemble des
200 ha en fonction de I'avancement des travaux du sol. En gros, tous les GIE peuvent mettre en eau le rneme
jour, car chaque GIE fait sa propre programmation.

Question (Pf . LE cAL)

Il y a deux panies dans I'aménagerrcnt : rme en double riziculture (200 ha), une autre en sinple culture
qu'on s'apprête à instalter en hivernage. A quel rnoment va-t-on @mrnencer à irriguer la 2ème partie ?

Rqonse

On programmera tout pour un gain de tenps. L'Union est en train de voir, entre te ler et le l0 juillet 1991,
@rnnænt nættre de I'eau pour la partie d'hivernage. Tout I'arn'enagenænt sera eû eatr avdrt le 10 Jui[et.

Qucstion (Fr. LE cAL)

Combien de temps durera la mise en eau ?

Répotse

yP t 
,Si on se éfère à la simple saison d'hivernage de I'annee dernière, torrt I'anÉnagement (environ 800

ha) a été mis en eau en moins de 15 j. Par rapport à cela, on peut dire qu'on n'uura fr" depassé 48 heures
pour nrettre en eau les 200 ha.

Quætion (Ff . LE GAL)

Les 48 h, est-ce pour tout rnettre en eau et être pét à semer ?

Rqonse : Dans ce cas, on peut considérer ç'il nous prendra 4 jours pour être prêts à tout semis.

Question (Pr. LE GAL)

La mise en eau se fera parallèlemant pour tous les GIE, ou allez-vors suivre la pÉparation du sol ?

Réponse

Iæs GIE qui sont proches du canal principal vont irriguer en ler dès qu'ils auront fini de faire leur
péparation du sol. Dès qu'ils auront terminé leur mise en eau, ils vont libérer I'eau et on va passer aux
autres.

Question (PY. LE GAL)

Maintetrant je vais poser une dernière question par rapport à cela. Quelle est la date limite de semis que vous
vous êtes fixée ?

Reponse (rmaninre)

L'Union a fixé la date butoir au 10 Sepæmbre 1991. Apês cela, I'Union ne s'engage plus à quoi que ce soit.
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Question (PY. LE GAL)

Ce que nous venons de dire conc.erne la situation normale dans le meiller.rr des cas. Mais nous sommes en
contre.saison, on s'apprête à r'ecolter. Que va+-il se passer si les pluies arrivent au rnoment de la Écolte ou
même avant. C'est-àdire ven le 15-20 Juillet, Ou bien si les pluies arrivent pendant la préparation du sol.

MD : Il y aura un retald.

CF: Ce que nous voulons, ce sont les conditions normales. læ resæ, nous laissons cela entre les mains de
Dieu, Nous ne voulons pas psrler de l'anre alærnative.

MD : - s'il pleut avant la récolte, nous allons aEendr€, il y aura du retard,
- aprrs la récolte et avant la préparrtion du sol de nÉnre,
- donc, par rapport à la mise en eau, il n'y aura pas de probl&nes m.jeurs.

C'est vraiment u problème très diffrcile, car nous n'y sornnres pas eûære hâbiûrés.

AF: La pluie va poser beaucoup de problèræs. D'abord, il y a le problàræ de I'enherbement. Quand il aura
plu, le riz à rhizorne va se développer, et nous ne pourrons pas prcéder aux fapns q.tlûrrales pour
l'éradiquer. Donc il sera impossible aprÈs la pluie d'installer quoi que ce soit. On devra abandonner les
parcelles. Car tuer le riz à rhizonre, puis orltiver, est hrpossible.

Commennire : (DAF)

- €n ce qui concerne le riz à rhizome, il est plus facile de l'éradiquer, maintenant que vous drainez.
Avez-vous traité ?
- de toute façon, pour ûer æt adventioe, il vaut mieux inærvenir quand il est très développe du
point de vue végétatif. tr ne faut pas att€ndre qu'il soit en floraison.
- il est très difficile à tuer de toute façDn.

Question (Pf . LE cAL)

Selon vos expériences personnelles, à quelle daæ s'installeût ieellement les grosses pluies dans la égion ?
Vous êtes nés ici, vous avez grandi ici, alors vous avez sans doute observé des sitrations psrticulières.

Reponse (unanime)

Iæs grosses pluies dans cette égion s'installent au mois d'août. Et ceci pour la égion de Rosso, Saint-Louis.
Il peut pleuvoir en juillet, mais ce ne peut être que de petites pluies. Mais les pluies suscçtibles de causer
des dégâts arrivent, selon notre expérience, au mois d'août.

Question (Pf. LE GAL)

Que pensez-vous du non-travail du sol ? Sauær le travail du sol et rnettre en eau les parcelles pour les
semer ?

Reponse

MD : @æ méthode ne peut êtrre nôtre. Nous considérons qu'elle n'est pas bonne.

AF: Oui nous pensons qu'il vaut mieux laisser la terre que d'y semer sans péparer le sol.

AM : Panr æla, il nous faut maîtriser les mauvaises herbes.
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MG : Sachant que si on écolte, les chaumes vont être là à 8 cm du sol, on ne peut €n aucune façon semer
quoi que ce soit dedans. Et puis, il y aura des problèmes de repousses du riz de contre-saison.

Commentaire (granpe)

Cette méthode n'est pas la bonne. Nous ne lui faisons pas confiance. Il est possible peut€tre en sol fondé
mais pas en sol hollaldé, surtout salé, En sol fondé, il faut qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes à rhizome
ou à bulbe.

PYL : A panir de oe qu'dr vient de dire, j'ai réalisé un petit graphique, pour reprÉsanær finalerrent la façon
dont vous pensez que les choses vont se passer dans le meilleur des cas.

On dérnarre le 25-0G91 omme date de depart des assecs des parcelles. Ensuite, il ne se passe rien jusqu'au
m-07-91 qui est la dare de récolæ presurÉe paroe que les parcelles somt suffisamnpnt assechées pour
perrpttre aux machines d'y entrer. L€s iecoltes voûrt jusqu'au l0 aoiit c'esÈàdire 3 sernaines apres. Mais
€n m&ne ternps, on a commené la pépararion du sol qui, probablement, va finir un peu plus târd. Peut€tre
vers le 12 ou 13 août.

Donc ensuite, si on fait une mise en eau en 4 jours, même après avoir fini de peparer le sol dans un cas
extrêrne, on s'aperçoit que, par rapport à la date limite de semis que vous vous êtes fixee, (f0 septembrc)
vous avez du tenps libre entre le 17 août environ et le 10 septembre r. Dqrc on peut supposer que vous
serez en situation favorable. Iæ probleme est que les pluies s'installent en aoih alors ç'il restera environ
100 ha à iecolær. La contrainte la plus forte est sur la récolte car ql ne peut rien faire sans avoir dégager
la parcelle.

Question (PY. LE GAL)

Par rap,port à cela, ne pensqz-vous pas avoir drainer trop tard ? Et dans æ cas, puisque la possibilité que
les machines rentrent dans les parcelles dépend de I'assec, la rÉcolte risque, elle aussi, d'être tardive.

IG : Par rapport au cycle du riz, l'assec n'est pas tardif mais c'est le riz qui a onnu rm allongemant de cycle
à cause de l'engrais qui est arrivé tard.

Question (PY. LE GAL)

Quelle est la duée entre I'epiaison et la maftrité du riz ?

Rêponse (Paysan) Un mois.

Question (Fr. LE GAL)

A quelle periode doit-on vidanger la parcelle ?

Reponses : 15 jours apr'es epiaison, en ce ûroment, on vidange la parcelle. La maturité se fera avec le sol
humide (argile).

Commentaires :

La date de drainage dépend de la convenance de chaque anributaire en fonction de son type de sol. Chaqrn
draine zuivant ses parcelles. Déjà il y en a qui ont commené à vidanger leurs parcelles depuis 20 jours

' La date limite du 15 Août pour la Jaya n'apparaîtra que plus tard, dans des entretiens individuels.
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(donc aux environs du 8e jour). On a aussi une hétérogenéité de situation sur l'épiaison provenant de

I'allongement du cycle.

Question (PY. LE GAL)

On a fait des observations sur le terrain ; on a vu que le riz avait comrnené à épier aux environs du 28-05-

91 au 10-06-91. Par rapport à la duree de 15 joun apr'es épiaison, il y a eu un retard de 15 jours au 25-06-

91. D'où vient ce retard ?

MD : Le retard dans la fertilisation s'est réperctté sur l'épiaison et a allongé le cycle.

CF : Ce qu'il faut dire sur l'assec, c'est que tous les paysans ne drainent pas au nr&ne tmnænt. Il y en a

qui drainent vite, d'autres ne drainent pas vite. Dans les parcelles, il y a des hétérogenéites : on peut

observer un côté qui est en épiaison avant un autre.

Commentabes : (paysans)
- l'engrais a rctardé le cycle,
- les içanitions du canal ont provoqué |rn arr€t de l'irrigaliotl, ce qui a donc un retard

sur le drainage après la rcprise.

MD : On peut considérer que, dans ce cas, la situation n'a pas été normale. Mais, dans rme situation
normale, on draine 15 jours aprcs epiaison.

Question (Pf . LE GAL)

En égle genérale quelle est la periode de la dernière irrigation ?

Reponses : - On peut dire que la dernière irrigation int€rvient après I'epiaison
- 3 mois 15 jours aprÈs semis,
- irrigation qui a permis l'epiaison.

Par rapport à la saison hivernale la dernière irrigation se faisait généralernent entre le 25 s€pt€mbre et le 10

octobre.

Quzstion (Sana FAYE)

Pouvez-vous dire directement, selon votre expérience quel est le stade du riz pendant lequel inærvient la

dernière irrigation ?

Rqonsæ
- €n début de maturité (epis courbés)
- épis courbés totaleûrent.

MD : - une panie en début maturitê,
- une partie au stade de floraison,
- une partie en épiaison,
- une partie en montaison qu'on n'attend pas.

En ce moment, si I'on arrête I'irrigation, tout le champ arrivera à maturité avec I'eau du sol.

tr, Présentation des rjesultats de I'installation de la saison chaude 1991

Sana FAYE
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En saison sèche chaude I'installation vous a pris 32 jours au total, Nous avons constaté des retards par
rapport aux différentes opÉrations. Comment pouvez-vous expliquer cela ?

Si I'installation de I'hivernage doit vous prendre autant de temps, coûtment pouvez-vous gérer I'organisation
pour réduire les retards ?

MD : I-æ retards s'expliquent à différents niveaux :

- le pompage a démarre trop tard,
- MAN qui est le GIE qui a fait ses opérations en dernier lieu a eu des problèmes de péparation de
sol et des problèmes de semis : ils ont semé deux fois.

Dmc, n'eut éé ce reard de MAN, on aurait eu une dur/ee de moins de 32 jours. Tous les autres mt frni
de semer en 8 jours.

AF: les problèmes de semis de Khor sont dus à la pfuurie de sernence de la variété Aiwu. tr n'y en avait
pas zuffisamment. On avait 2 sacs pour 30 ha. Ce qui ne suffrsait pas. Alors le fournisseur en serneûoes a
été obliç d'aller me trouver les semences au Fouta (Moyenne vallée).

Comncntairæ : par oontre, la pépararion du sol ne pourra jamais poser de problènæs, étant donné que les
tracteurs pourront mêrne travailler la nuit.

Conclusion (par ry. LE GAL)

On a pr æmmancer à cteuser le problèrne de la double culture, Nous avons w quelles sont les difficultés
qui peuvent se poser quand on voulait nættre rm am&ragement en doubleculture :

- ce qui est important en double culture, c'est de gagner du tenps pour pouvoir installer sa seænde
campagne avant que les pluies n'arivent ;

- le problème pour nous et pour vous, c'est de éRéchir sur æmment s'organiser pour gagrer du
temps ou pour perdre le moins de ternps possible ;

- comne on ne peut prevoir ce qui va se passer en matière de pluviométrie, nous serons obligés de
Éfléchir au jour le jour.

CF : Nous somrnes très heurenrx de la rencontre avec toi. nous te rcrnercions.

MD : Je te remercie de cette causerie au nom de l'Union et me éjouis de cette concertation çi est très
importante à plus d'un titre car d'int€r,êt national.
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11.2 Période estivale 1992

ll.2.l Thiagar

. La réunion s'est tenue le 4 juin, avec 15 paysans, repésentant 72 GTE (7 en double culture, 7 prcsidents)

vidange

- indicatew de déclenchement

. ceux qui ont semer entre le 25 et le 2712 peuvent drainer à partir du 15/6, si le @y a êrynê ù 95%
(focd)t.
. les premiers semis peuvent effectivenpnt êtrie drainés à partir du 15/6'z. Mais il existe des hétérogfuéités
dans le stade du dz at sein d'un CIE et égalernent au sein d'une parælle, en fonction de sa fertilité.

- Qui décide de la date de début drainage'l

fuisqu'ils n'ont pas senré en m:eme tenps ils doivmt se consulter er r€ prcsidents de GIE.
La date de mise en eau de la ctvette est décidée par l'Union des GIE. Mais I'irrigation à la parcelle (tour
d'eau en pr6irrigation) est décidée au dveau de chaque GIE. Comme on ne peut irriguer en rÊrrc t€nps,
les semis s'étslent sur I semaine3. k éunion de oordination doit être oonvoquée par le président de la SV,
MD, qui coiffe tous les GIE. Mais cela n'a pas été fait jusqu'ici. hopose que cela soit fait aujourd'hui
puisque nous nous trurvons tous réunid."Il esr pfus eficaee de se concerter car cela évite les dispenions"
(sKD).

L'Union décide de la date de mise en eau initiale et de la daæ de d&narrage des récolt€s. Pour le resæ,
chaque GIE est independant: le président réunit ses adhéreûts et ils décident eûsemble d'rm progranrme de
drainage.

[Sur oe point apparaissent deux points de vue contradictoires : I'un, celui de SKD, insisæ sur la coordination
néoessaire des drainages entre GIE ; I'autre, qui est apparernment appliqué dans les faits et conpatible avec
la structure de I'arÉragement, laisse chaque GIE décider en fonction de ses hétérogénéités inter-parceUaires
propres. Dans æ cas, la coordination entre opérations passe au second plan. Or touæ la difficulté de gestion
d'u tel système réside dans cette dualité entre la dependance agronomique et diachronique des @ations
et leur dépendance sociale./synchronique.l

t aprts précisim il s'rgil bieo de l'épiaisdr et noo de la floraison. tæs lEysrns distingu€lrt égatemeot le strde 'G{rto" ou gmfleûretrt
lonque fépi €st toqiours drls la feuille pmi@laire.

t égsl€steot drle qui lombe spr€6 l8 trbaski (126) 8v&t laquelle route décisioo €t ætion concête s€rnbl€rl suspendræs (cf. Dirwrr).

! dae colÉrtnle avpc les ob6ervaticrs faiæs €n s.kql Eèlle cl|arde 1991 et 1992 sur BKT. E! srisoo d€s pluies 1991 , Ie s€rlris s'étrit
élalé sur 27 jours du fait des praliques 'stypiqu€s" d'ABAT (mise eo eâu directem€rI à panir du cûnl pdltcipal)

' Le cmseiller rgricole tne Fécise que Ia Section vilhgeoise o'est en fait plus ues fdrcriqtrlelle. SKD !€rnble le sous-€nt€rûr psr ses
prcpos. Il est o.|tieux egal€o€at qu'il veuille ptofitede cene occasidr pour discuter de cette dêisiod dar lr rDe$rê où lec Foce.rsus
classiqws de Fise de décision da|s le villag€ sqrl plutôt d'o.dre ioformel. SKD reprodre-t-il à ces cirr-uit3 de ne prs fqæiiorE€r €o
I'occdrirsrce, ou à MD de ne pss prcodrc ses EipoossbiliÉs de ptésid€trt de Is SW
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Durêe de I'intemalle drainage-récolte mécanisée

Compter un à deux mois, en fonction de la æxture du sol, Nous I'avons observê l'an derniet'. Si I'on draine

au stade "bacci" (grain pâteux mou, lorsque l'extémité de la panicule commence à s'incliner), on oPtimise

cet intervalle car la planæ continue à assécher le sol. En saison sèche chaude, le sol s'assèche de l'intérieur
vers I'extérieur alors qu'en hivernage, c'est l'inverse: il s'asseche de la surface vers l'intérieuÉ. Il faut

compter 1 mois en saison sèche chaude car le sol a ce comportement différent. Si, au bout de 20 jours, ton

sol est toujours trop humide pour laisser passer la moissonneuse-batteuse, tu peux abandonner I'espoir de

cultiver en hivernage3. A également remarqué que la saison seche chaude fait diminuer te sel dans les

parcelles (onfirmé par OT)'.

Tout le monde parait d'accord sur la réfêrence "l mois".

Récolte

Date de dêtnanage

La récolæ manuelle pourra comnrenæx le ll7 , et la récolte mécanisê le 15/7. Il faut que les semis soient

terminés le t5/8. L'Union devrait choisir æs dates mais elte ne t'a pas fait jusqu'à présenf. L'an dernier
ABD a commené à r'ecolter le l5l7 avæ la moissonneuse-batæuse puis il a offseté, mis en eau et senÉ le
2817, soit treize jours. læ GIE a terminé le 15186.

L'Union va se réunir avant la récolte pour fixer les dates de demarrage. Elle choisira une date optimate par

rapport à I'ensemble de la cuvette. Par rap,pon arx dates qui viennent d'être pncposées, ils ont tous le rrÉme

point de we qltr€ I'Union, les GIE et les ætribtrtaires. Ils sont d'acærd pour le l5l7 q r€colte mecanisee

mais s'ils voient qu'ils peuvent commencer plus tôt, ils le feront. Ils cherchent tous à gagner du temps.

Mais pourquoi le paddy à la main le l/7 et seulerænt à la rnoissonneuse-bafieuse le 1517. à date de sernis

égale. C-eci zuppose que le riz recolté rrÉcsniquernent l'est à surmaturité et donc que le drainage est peut+tr€

trop tardif....

1.es daæs qui ont été données pour le drain4ge ne sont qu'une fourchette. Ils se basemt sur des observations

et lorsque tout est épié et qu'ils pens€nt que le riz peut boucler son cycle, ils drainentT. Il en est de aÉrre
pour le passage des nroissonneuses-baûeuses sur les parcelles ressuyées.

' ræ pécise pas s'il s'agir de I'hivemage ou de h ssis@ sèdre chatde.

, lotion intâcssant€ msis difficile à vrlider ssts irv€stigation plus sppofotdie que oous æ pouvioos m€tler d{ts Ie cldrc de rtlnioo
collective. Liée 8l corDponeg|€or des nappes?

3 cetæ rcmarque inlroduif r||t sutre AérD€nt, à savoir une drre à partir de lsquele l. p{rreUe doit pouvoir supporter l. rnoissdtærse-

b*teuse avec le risque qu'elle s'€rnboûfte dars des panies plus basses (i erpétatim c{r ,là eocoæ, il n'a pas éré possible d'â[er plus

loin dos la peosée d'ABD).

. possible du fait de l'rppoÉ d'esu deux fois dæs I'arÉe- Mais quelle incideoce sur le niv€at des mppes sous-jac€ot6?

t ABD se montre ici rclativqrFnt dirccrif et souligne, r.[F fois de plus, que rien n'esr €oco]" décidé à ce jour.

6 en fait. h Écolte s aoû|tt|€oé le 16/?, Mais, si le s€inis I bel et bied commencé Ie 28/7 sur sa parcelle, il s'e$ rermhé le æ/8 sur

le GIE crr h solution irdividualisle ctloisie p8r SKD, qusnt â la préparatiott du sol el la mise eo eau, n'a pu Are appliquée sur

l'€osemble du CIE où des Poblàtæs de crEdit s€ possient.

? ce qui confinne la fsiblesse acruelle du Éfé.Eotiel.
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On se base sur les parcelles les dernières asÉ{hê€s pour declencher la récolte. Ainsi la nroissonneuse-
batteuse ne risque pas de s'enliser en cours de nêcolte dans le GIE. (les autres participanb sont d'accord avec
ce schéma).

Nombre de moissonneuses-batteuses et perforrnanôes du chantier

L'Union fixe le prix des prestations, et, pour faciliær les choses au niveau des GIE, ils ont donné la liberé
aux présidents d'aller chercher des moissonneuses-baûeuses par eux-ntienres. Pense que cenains entrepreneurs
ont déjà éé contactes. Ils ne peuvent en effet compter seulement sur les 2 moissonneuses-batæuses du
village. Pour Thiagar et ses 120 hat, il faudrait 6 à 7 moissonneuses-batteuses pour égler le problàne de
la recolæ. Iæs contacts avec les entreprvreurs sont en cours. Actuellement, certains pr€sidents de GIE otrt
déjà contacte les prestatair€s qui sont venus ar hivernage 1991. Ils leur ont dit qu'ils auront besoin d'eux
à partir d'une certaine dard. Mais les discussions æntinuent avec les présidents et les paysans.

Compter 3 à 3,5 ha/j par machine. Il faudrait donc 10 jours maximum pour récolter les 120 ha avec 6 ou
7.

En cas de pluie, si les nnissonneuses-battq$es ne pqrvent plus rentrer dans les parcelles, il faudra mobiliser
la maind'oeuvre et récolter et battr€ à la main en attendant que les parc€lles sèchent.

[v{a r€ponse: 4 possibilités, compte tenu que le risque de pluie augrnanæ jusænrent à partir du l1fl: (ll
tourner les pouoes en att€rdant que les parælles sàrrent avec le risque que d'autres pluies n'arrivent; (2)

adopær la solutior proposee par MD qui aura le nÉrite d'avancer le chantier; (3) avoir des moissonneuses-
batteuses à chenilles qui perrrrcttraient de rentrer plus tôt dans les parælles mais qui sont absent€s dars la
région; (4) drainer plus tôt.

Préparation du sol

Notnbre de tracteus recherchés

Iæs fapns culurales ont comnrené sur les GIE en simple culture d'hivernagd, et ce pour décongestionner
le calendrier. tr y a 3 tracteurs dans le village. Le travail du sol doit être effec é en 8-10 jours. Ils verront
après avoir oommenoé si ces 3 tracteurs suffirqrt. Sinon iront en chercher d'autres ailleurs.

Performances des tracteurc

10 à 12 ha/j. l0 ha/j pour de grandes parcelles, mais 6 à 8 ha/j pour de plus petites.

Enchoînenent réco lte-ps

Les préparation du sol seront faites au fur et à mesure que les GIE seront ré@ltéd.

' chiffrc qæ je letn avais dooné au déhrt de h éntrioo eû fo.rclim des suivis frirs, et qu'ils seobl€nr e.lérine,r bien qæ les nesures
de superficie dor je disposâis fras€ot en ptnie fûlss€s - > r|oir difÉrsrces avec supertrci€s conigées-

'z il s'rgit de SKD et ABD qui ravaillqrt de cqloen (ClE DEG eJ BKT)

I en fait, ræ cooceme pas eocorr Thiagar à ce jour-

' ce qui n'8v8ir pss été le c€s €!r saisûr sèch€ ûaude 192. .
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Mise en eau

. L'Union fixe la date de mise en eau en fonction de I'hivernage simple culture. Elle ne tient pas compte
des GIE en saison sèche chaude, qui prennent le train en marche. Il est fort possible que, sur certains GIE,
des parcelles ne soient pas encore mûres quand coffunencera la mise en eau.

ABD mentionne le problème de commercialisation avec la SAED et des bons CNCAS?

Semis

L'objectif est de semer Jaya avant le 10-15/8. S'il y a des retards, ils passeront à Aïwu ou [Kl .

11.2.2 Ndiethene

. Réunion tenue le 4 juin, avec 29 agric'tlteurs ; 11 GIE représentés dont 9 en double culture ;7 présidents
de GIE.

Vidange

- indicateur de déclenchement

. L'an dernier, en saison seche chaude, nous avons dû semer après te 15/3 par indisponibitité de semences
(arwu)r. Nous avons constaté que nous ne pouvions drainer après 2 mois comme on nous I'avait dit. Ne peut

pas dire aujourd'hui à quelle date ils pourront draineÉ.
. Ceux qui ont semé le2912 peuvent drainer à partir du20163.
. Discussion collective dont il ressort que pour certains c'est au stade grain laiteux, pour d'autres lorsque
la panicule commence à se courber G.uit pâteux mou).

- Qui décide de la date de début drain"age?

. La date de démarrage du drainage se règle au niveau de chaque GIE. On commence avec les parcelles qui
sont le plus près des drains, lorsque 907o des parcelles sont au stade grain pâteux mou.

- Durée de I'intemalle vidange-récolte

. En hivernage, il faut compter un mois, mais il n'a pas d'expÉrience pour la saison sèche chaudea.

. Il faut compter 21 jours en saison seche chaude, mais sur les zones basses, il faut 1 mois comme en

hivernages.
. Cela dépend du type de sol, certains srôchant plus vite que d'autres. Cela est fonction de la salinité, qui
allonge I' assèchement.

I affirmatiqr curieuse car les seois se sodt d&oûlés dr 1/3 ar u/3 sur son GtE.

r 2 rtrnarques: O) SÀ,1 pæDd æte $æ Ia hogwur dê cycle qu'il leur rvtit éié lDnmé Fur Aiwu él8ir fau$e (75 jours); (2) il ne
poE!àe prs de étérrnfel lui perrættat de progrroler le dne de drainage en ftoclioo du stade ætuel du riz. Ceci p€{.û p.r.ltrE
curi€ux Frisque lt vsriéré I éfé dilisée er 1991. Oo se trouverEit devrnt un Foblê|le de æû|préh€nrion du ph€nornàr: cottnenf
expliquer qu'rrne vrriété, donnée pour 75 joun, €!r fasse €tl fair 1æ à 130 €o saisoo sècle dl{de et qrælles cooclusions €o rirer qurl
à la progranmrtioo du drainage par rsppori À ss vitessê de croiss&ce et de développemeoo

t éférence Euivalmte à celle de Thiagar.

' effectivernedl, ce GIE fait de la saisoo sêche drrude pour la pæmière fois.

5 ce psysrn r frir de la saison sèée chrude e{r 191-
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Récolte

Date de démanage

' la bonne date se situe entre le 10 etlezon. A partir d'août cela est mauvaisr, Mais aucune disc{ssion
collective sur ce point pour l,instant,

Nombre de moissonneuses-batteuses et performances du chantier

Ils savetlt qu'une moissonneuse-batteuse ne peut faire que 3 haljouÉ. C'est pourquoi ils ont dejà anticipe
pour en avoir d'autres: il y a au rnoins rm prestaraire qui a acceptéi. pour t'instarnt 2'nroissonneuses-batteuses

ry,nt tû_to dans le village. Ils verront le monænt voulu s'il esl neoessaire d'en avoir d,autres. Ils pourront
aller chercher des moissonneuses-baneuses quand la réolæ commencera, esr fonction de la vitesse
d'avancement des opérations.

Dates butoir pour la récolte : il faut r€colt€r du l0 au 3017.

Q: Dans æ cas avec 2 rncrissonnqrses-batteuses il y aura 60 à 70 ha qui seront récoltées en août. Ne pqrt-on
pas chercher déjà des moissonneuses-baEeuses supplémennires?

Tous les présidents de GIE ont déjà 
_conacté 

des prestataires pour avoir des nroissonneuses-baueuses. It y
aura donc plus de 2 moissonneuses-battqrses et les réolæs àurenont moins de 20 jours. Ils n,ont rien à
ctaindre pour-cette campagne car leurs parcelles sont en avance sur tes autres vixages où se trouvent des
prestataires'. Ces gens-là ont des annuités à renrbourser et ils vont vouloir travailler. {uand l,Union décidera
de la daæ de drainages' on se conært€ra pour le nombrc de moissonneuses-baû€ud au niveau du village.
Au mom€nt de commencer les récoltes, il y aura une commission qui décidera de I'ordre de passage des
GIE, car chacun veut être récolé le premiei.

Q: Commenc€+-on les écoltes sur un GIE lorsque toutes ses parcelles sont sècùes, ou uniquement lorsque
c'est le cas pour les premières?

Discussion genérale et Éponse co.ryrovenee, pour la majorité on peut oommencer les récoltes dès que les
premières parcelles sont sàùes. A! es1 de I'avis contraire et péc.ire nrême que la situation préédenæ est
exceptionnelle6. IIs sont conscients des risques d'enlisenrcnt mais ils quittent le'Gn acs que les'parcelles sont
trop humidrs. Il est vrai que cela fait perdre du æmps en dçlacementT. ræs prestaaires aimeàent recolter
des parcelles seches mais on ne peut leur garantir ei ils doivent -.por"r "u"c.

' Yisibl€tr€tlt, BG a cottrpris 'quaod dcvraiclrt co@Eler les récottes?': il nous doone do.rc tDe éfér€ooe ærmrrive (td ta liaisal
rvec la siturfioo a.tuell€mt véûle reste à péciler.

2 éÉrence coofornre a|x observsrioos friæs eo l9gt.

I il s'agit de l8 moisloûreusiÈbsneuse I (saisoo d€s pJuies l9l) qui étail en prlDe à ls fln de ls carpogne l99r cr qui €sr rc$ê tuvillsge de Ndietb€oe depuis. L€s psyssts (Irt d€tratdé ru prcFiélaite de la laisser pour h récolæ o. r"iro.t ro"t* o-a" rc92,

' peoseot ss's doute à Roo*h qui ér8ir veru ravailler clrcz eux r'an dernier en saisoo sèd' d'ude.

5 ce qui ne relève pouna pas de ses pré.ogatves!?

6 difficile d'aler plus loin drrD une telle éu[irt. Ces rssenioos seroût r€couÉes avec les faib.

7 répoose suscifée par uæ que,sfio.t cottrpl&nerrtrirc de ma pgrf.

'bel exernple de la noo-mdlrise des corditions d'interventoo des équiperrents e$si bied côté payEûE que côté Fcslrtaies, ce qui
explique la Décessaire souplesse des cor rals et le rccours à des ajusr€ri;a "iGtantanés..



En définitive on ne peut savoir aujourd'hui combien de moissonneuses-batteuses travailleront à NDT car les

parcelles ne sont pas encore drainees, on ne sait pas quand elles seront sèches, et les prestataires ne peuvent

immobiliser des moissonnzuses-batteuses en attendant que cela soit le cas. Ils vont démarrer avec les 2
moissonneuses-batteuses qui sont sur le village pendant deux semaines, Au bout de 2 semaines, toutes les

parcetles seront sèches. Ils verront alors en fonction de la superficie qui reste à faire combien de machines

supplémentaires sont nécessairesr.

Problème des pluies

Ap,rès rme pluie moyanne (#25mm), cela peut sécher en 3 jours, mais une pluie peut tomber entre ternps.

C'est Dieu qui décide. Les pluies sont un des problèmes qui fait qu'ils ne sont pas tês panisans pour faire
de la double cr.rlture. Ils ont du mal à caler le calendrier cultural. Il faut les aider pour avoir des terres pour
qu'ils puissent faire une culture de contre-saison sur un terrain, puis une culture d'hivernage sur I'autre
terrain2.

PÉparation du sol

Nombre de tracteurs

1 seul existe au niveau du vitlage. Ils verront au moûrent d'entarner les trava:x. Mais it y a trois tracteurs
à Thiagar et l'offre dépasse la demande. I-es GIE en simple culûrre sont actrellement en cours de péparation
de sols.

Enchaînenent récoke-préparation du son

Les brûlis doivent se faire en mênre æmps sur un même GIE, une fois touæs les récoltes acfrcvées. Ensuiæ,

on passe à l'offset sur le GIE.

Performances d6 tracteary

Réponse collective: 8 à l0 ha par journée de 1â. Mais un tracteur qui fait 10 ha ne fait pas du bon travail:
cela arrange le prestataire mais pas les paysans.

Semis

Nous pouvons semer Jaya jusqu'at ?-018. Au delà nous devrons utiliser IKP ou Ai'wu.
Au delà du 2018 on peut faire IKP mais seulement jusqu'au 30/8.
AD: Pas d'accord ; la date butoir pour la Jaya est le 5/8. Apês, il faut penser à IKP ou Aiwu. L'an dernier,
oertains avaient semé Jaya le 18/8, d'autres avaient semé IKP et Ai'wu: ces derniers ont eu un meilleur
rendemenÉ.

I un tel "gogrunme" les enrrrînerâ débu aott dæs urrc situalion crftique si l8 saisoo d€s pluies €sl tsnl soil p€u FÉcoce. Ils autult
slors peu de chmce de réaliser leun objectifs de vûiété et dare de s€lttis pour I'hiv€mrge sur I'eq3sDble de h surfrce.

, on retrouve la $rôrégie 'deux culturEs - deux lerrains" (roir rcourque dms h panie Cormnenrires), Mr époose a été ls suivante:

(l) si rel est leur objecrif, c'est à la Corlnllur|uté Rurrle qu'ils doiv€trt s'adress€r car c'esr un prcblême ideme au mode psys&. e)
je n'arrai aton plus rier à fairc par .dpport au goblème qui mus pÉoccupe ici puisque cette stratégie n'entrsine pos de cootrsintes

de catedrier. Or je suis ici pour les aider à mieux nuitriser ce Foblàne spécifiqæ à la double qrlrure.

! ces informatioos sont iotéressante,s, non pas tant pour la diverg€ûce de Éférwce qu'eles souligneot, mais la façoo dool les paysâns

construis€nt ces éfâtt|ces (égEled€ot vrai pour les l@gæurs de cycle d'Aiwu). D8|s le crs pés€tlt, rien n'indique que sorle la daæ

de semis vsriait dans !'eretrple arDoooé. Màræ 8i on !e demùde pss sux agricuttu6 d'être agronome, lm spPne(rrissage vers une

tneilleu? cornpnh€osim des ph&odÈler sous-t€tldmt l'éhboralioû des rctd€meots pefmettrdt d'éviter eû panie les corparaisons

hasardeùse,s ou la c@yance dans des aflirmatiods non dârorûées mais accepiês si elles povienosrt d'informdeurs P.ivilégiés.
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AM: En fait il est difficile de fixer des dates car nous ne pouvons savoir à quel moment le froid s'installe.
Certaines années nous pouvons semer tard sans qu'il y ait de problèmet.

A ma remarque concernant la programmation, les paysans rêpondent qu'ils sont conscients de cette nécessité.
Mais ils ne veulent pas dire des choses dont ils ne sont pas sûrs, même s'ils ont tous des programmes dans
la tête'z.

Présentation des résultats ile 199l-1992

. Iæ cas partiorlier de Ndiethene ou les récoltes se sont achevées très ord permet de souligner deux faits:
l/ les campagnes s'enchaînent les unes aux autres sur toute I'armée, et les retards de I'une se répercutent sur
les suivantes: parce que NDT n'avait pas fini de rÉcolter la mise en eau a été retardée de l0jours, de nr'eme
que les semis (2512 u liat du 15/2 tel que pÉvu initialement. Ce reard aura bien sûr une rÉperorssion zur
le déroulenænt des r'ecolæs, qui en aura lui-rn^enre une sur le semis de l,hivernage.

2/ les rÉcoltes tardives entraînent tm paddy de mauvaise qualité, qui, denrain, avec la privatisuion
des rizeries, poumait être payé très peu cher.

11.2.3 Diawar

. La éunion a eu lieu le Z7 juin.22 paysans y ont participé, dollt les 4 chefs de groupenrcnt

- Organisation des récottes

- Drainage :

Chaque paysan pend sa décision individuellenrent, selon sa propre Éférenoe. Cenains drainent à
70Vo & panianles penchées, d'autres à 9{JVo, voire 100%. Si les dates de semis des parælles, et donc les
dates de drain4ge à variété equivalente, ne sont pas très ditrér€ntes, l'humidité des parcelles est cependant
hétérogène en leur sein, du fait des défauts de planage. tr y a égalemant un problêrrrc de synchronisation
quand des paysans utilisent des variétés ditrérent€s. Iæs paysans pés€nts ne voient pas comrnecrt prograflner
les drainages en t€nant compte de ces hétérogenéités.

Pour les parcelles salées, on peut pévoir de récolær à la main et de rnettre la production sur les
diguettes. Mais le groupenrent ne peut contraindre m paysan à le faire, il ne peut que tenter de le
@nvaincre, en lui faisant remarquer ç'il retarde les autr€s.

Compter 20 à 30 jours entre I'assec et la portance de ta paroelle, selon le planage et la salinité.

- Démanage des récoltes i

Iæs réoolt€s dénrarrent en fonction de la portance des parælles et des demandes des paysans, qui
pévierment le chef de groupement des lon ç'ils estinurt que leur parcelle est portante. Une parcelle
pourrait être récoltê demain si une moissonneuse.batæuse était disponible, mais elles sont actuellement à
I'entretien. Elles suivront ensuiæ le rvthme des assà:hemen6.

t cette rtorarqtæ me permet de disculer de la rotion de risque et d'introduirs I'irt&êr d'un ornil cotfine OTEIL qui permet de leoir
cfilpte ù climat d€s unées pessées pour prcrdre des decisions concemant t'amée à venir. Mais j'insisre sur ls nécessité d'svoir un
prcgralmrc plus F€cis qlre celui qui nous I élé exposé ici,

2 de ce poi de vue, nous ['avoos qu'sr patlie ésolu rcue otiecrif d'exraaiqr d'un modèle d'actidr. tl est possible que cene rtlriotr
se soit t€nue trop tiir, alon que les disclssions sont €o q)urs. Mais cela est déjà un ésu.hst par rrppon au calen&ier géo&al des
opérarioos. Des e rcrierls individuels ûlrérieurs sefûtt nécessaiFs pour voir comnrsrt voot évoluer les dtos€,s, uræ fois les draineges
corDmeoés,
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L'entretien des moissonneuses-batteuses se fait en début de carnpagne pour des problèmes de
trésorerie.

Ils pévoient d'utiliser les 5 moissonneuses-batteuses à raison d'une par groupement [organisation
suivie en hivemage 19911. Si certaines sont en panne, ils prendront des contacts avec des entrepr€neuni
extérieurs pour augmenter le nombre de moissonneuses-batteuses disponibles.

- Fin des récoltes :

Diffrcile à estimer car on ne sait pas quand les parcelles seront sà*res, ni quand le riz sera miir, les

dates de semis et les variétés n'étant pas les rfemes.

- Performances des ,rraissomeuses+atteuses :

On ne peut faire que des estimations, il est impossible de donner des chifftes exacts [à savoir absolus
et cÊrtainsl du fait des pannes, des enlisements. Compær 3 à 4 ha/j en ænditions oorrectes. La durÉe de la
journee de travail ne peut être allongé le matin, à cause de la rosée, la nuit, car il y a de plus grands risques
de casse.

- Pert€s de æmps pour pluie :

Compter 2 à 3 jours avec assàjhement rapide, une semaine sinon [pas très informatif conrne on
pouvait s'y attendrel

. Préparation du sol

- nombre de tracteuÆ

Ils utiliseront les danx disponibles dans le village. Cela devrait normaleaænt suffrre mais ils verront
en temps voulu s'il est nécessaire d'aller €n chercher d'autres. Ces racteurs sont actuellement sur des GIE
privés, mais leurs propriétaires ont prévenu les clients qu'ils reviendront sur l'arn&tagemant éhabitté dà
que des parcelles seront litÉrÉ€s.

- performances des tracteurs

5 à 6 ha/j seulenrent car le sol est plus humide qu'en contresaison et que les tracteurs ralentiront
de ce fait.

- Enchaînenent récolte - preparation du sol

Parcelle par parcelle : dès qu'une parc€lle est Écoltee, elle sera brûlee sous la surveillance de son
propriétaire, puis of hettee.

Mise en eau

- Dénurrage de Io statian de ponpage

Rien de decidé encore. Ils se calent normalement sur Boundoum Est, du fait de sa superficie plus
irryortante. Mais, cette année, ces derniers sont €n retard car its ont récolté tardivement I'hivernage. Ils ne

les atendront pas. Une réunion est pévue avec la SAED, pour dêcider de la date le 217. D'ici là, ils ne
peuvent se prononcer.
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- Semis

Objectif : semer Jaya avant le 10/8. Ensuite passer à des variétés de cycle plus court tel que IKP qui peut
être semê jusqu'au 3l août.

Synthese (reconstruite avec les agriculteurs pésents)

début récolte : 517 (ou plus précoce sur certaines parcelles)
fin récolte :2017 avec 5 moissonneuses-batteuses à 3 ha/j
f- p.eparation du sol : 2517

mise en eau du 2517 au 8/8
fin des semis le l0/8

An. 135



11.3 Période estivale 1993

11.3.1Thiagar

Village: THIAGAR GIE: Ensemble GIE Thiagar

Date : l3l5l93
Heure: 10h45

OBJET

. Discuær de la programmation de la récolte de saison sèche chaude 1993 - installation de la saison des
pluies 1993 sur la base des simulations effectuées avec OTELO.

CONTENU

I. Point sur la situation actuelle

I.l. Drainage et démarage récolte

MD: laya r êtê préféree à Aïwu pour les raisons suivantes:

a. Aiwu a un mauvais rendement.
b. Jaya peut être semée plus precocementr.
c. Jaya semée tardivement en hivernage est sensible au froid

D'où I'inversion des variétés : Jaya, semée en saison sèche chaude, sera suivie d'une variété à cycte
court en saison des pluies, qui pouffa être semée plus tardivement en août2.

^ raisoo avaoée a posæriori du choix, suite i nos discussioos de mals?

'z dans 18 meswe où Jaya peut être s€ttrê $ffisaûn€ût tôt, cetle solution parait effcctiverneot int&lss8nte, d'sutad que le poteotiel de
rtadonent plus élevé de Jaya lui perûer sans doute de mieux extérioriser les cordirioos poniculièr€s de la saison sèdre ch{de..

Interlocuteur Responsabilités

MD
ABD
SKD
MG
TD

SD
AD
AM
MA
MI
DD

Président Union + DAR
" BKT
" DEG
" GEM
u "Pirate"
" MOU
' TAL
' coo
' ATB- GAIVI

Conseiller agricole
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SKD: En 1992 un paysan avait semé jaya le 2512 puis le 5/3, et récotté le l5l7. Mais une panie de la
parcelle n'était pas arrivée à maturité. Cette année, vu les dates plus précoces de semis, ils pensent
drainer le 15/6 et r'ecolter du 2O ut 2517.

DD: Les retards sont dus à la fois aux recoltes tardives et aux offsets tardifs.

ABD: Un paysan de son groupement avait semé laya en 7992. Il a dû r,ecolær à la main mais a semé

ID:

cornrne les autres.

D'après ses observations à Tal Haya, certains pieds sont déjà à nouaison et devraient épier d'ici fin
mai. On pourra donc drainer vers le 20-2516, sans attendre que le paddy soit totalement sec (stade
laiteuxt). La récolte se fera vers laL0-1517.

AD: tr n'était pas vraiment d'acord pour semer Jaya, car ils vont tomber dans æ qu'ils vorlaient éviær,
à savoir des iecoltes tardives et des risques d'offset sous la pluie. Qui plus est, ils devrcnt alors
serner une variété diffiérente de Jaya en hivernage.

SKD: S'ils avaient semé tous en rnênre terps, on pourrait drainer début juin. Il pense que l'on pourra
colr nencer les semis le 5/8 et donc ressenrer Jayaz.

I.2. Nombre de moissonneuses-batteuses

SD: Act ellernent on ne pévoit que 2 moissonneuses-batteuses.

MD: Il y a deux nroissonneuses-batteuses dans le village. Mais cela ne suffira pas : d'où la nécessité
d'aller en chercher ailleurs. Dà que le drainage aura débuté, ils ontacæront d'aûres entr€prcneurs
après en avoir discuté avec ceux du village. Ils iront dans les villages çi n'ort pas beauooup de csc
ætte année : Ronkh, Wassoul, Diawar.
Iæs CIE en simple culturc veulent cornnencer en juin. Mais on ne veut pas qu'il y ait tmp de
diffiêrences entre la simple et la double dlture3.

Remarque : aucrrn nombre de moissonneuses-batteuses n'a été cité dans cet échange.

I.3. Succession fecolte-pÉparation du sol

SKD: S'ils disposent du matériel suffisant, on pouna brûler et offseter dè que 4 à 5 parcelles sort
réooltées.

AD: Iæs presidents de GIE ne tiennent pas un programrne de travail cohérent. Ils doivent constamrnent
se @ncerter avec les prestateires sur la marche à suivre.
Les mauvaises herbes, le transport du riz des parcelles lib€iees posent des problènrcs.
On pourrait les résoudre en s'organisant mieux, et offseter après les réolte..

' là €ocor? rttle éÉ]Enæ que j'8i esiayé de fdr" p8ser.

'z 
il spParair à ce nivetu des différctces impoffirc.s sur la percepioo du remp6 et le dpir des variétés qûe les Fysrns. tr y 8 do.æ

bi€tl coofronrdioû de modèles er de decisioo enrre les présid€ots de ClE, a fortiori eare les çuysas individuels.

I où I'on rctrouve I'objeciif de niveler les diffélEtrces € re GtE.

' ce lrésider|t parait soucieux de ne pss rooélérEr le,s offsets par rapport aux récoltes (poblèûte d€s ffilis, souci de oe pss céer ùop
de différcnces psnni les GIE?), Dans cene logiqræ, il ooovieor eo effer de mieux s'orgeiser pour accÉlérer les récohes et dta4ær les
offseb 6suite.

An.137



MD: Ils sont conscients qu'ils ne faut pas perdre de temps. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont avané les
semis de csc. Ils vont tout faire pour gagner du tenps ensuite. Ils ont notamrrent prevu de
ren@ntrer le prestataire du village pour péparer les offsets de I'hivernage,

Suit une discussion vive entre des presidents soutenant que la péparation du sol ne peut se faire
parallèlement aux récoltes du fait des brûlis qui peuvent se propager (AM), et ceux soutenant que tout oela
est un problème d'organisation car on ne trouve pas les machines quand on en a besoin, et on est obligé
d'atændre (SKD).

tr. Commentaires sur les simulations

MD: Ils aimeraient bian appliquer la sinnrlation noV, mais il y a un manque de tracteurs au village.

DD: Mais n'est ce pas plutôt un problème d'organisation ? On peut aller clrcrcher des tracteurs ailleurs.

SKD: Lorsqu'on fixe une date avec les entreprenreurs, ils ne la respectent pas et peuvent aller aillegrsl.

Demba: maintenant qu'ils connaissent les Frrtdnances des matfiels, ils doivmt plus facilement progranmer
leur nombre,

AD: Effectivement, en connaissant la superficie cultivée, les performances des machines et le temp6
nécessaire à la Éalisation des chantiers, ils doivent pouvoir programnær le nombre de
rnoissonneuses-batteuses neæssaires et évit€r les pertes de temps.

SKD: tr faut faire comme rnoi : aller chercher du matériel ailleurs, ne pas attendre les entrepreneurs car
sinon, il y a risque de récolter à surmaturité en comptant miquenrent sur eux2.

S'en suit une vive discussion sur le monopole donné aux pre$arair€s du village, où SKD se fait l'ardent
défenseur de la solution "liberale', où chacun irait chercher son matériel comme il I'enænd. La présentarion
a visiblement permis de raviver les échanges sur ce poblème qui ressort Égulièrement à Thiagar.

Question : Que pensez-vous de la démarche présentê ?

AD: Cette démarche est tnès intéressante pour eux, Ce sont des agriculte{rrs qui ont 20 à 30 ans de
métier. Ils ont laissé leurs occtpations pour venir écouter ; cela les a beaucoup intéressés.
La démarche a situé les problèmes sur leur siûration, et les responsabilités qui letrr sont propres. Ils
sont mis en face de leurs responsabilités.
Remerciements et demande que I'on continue à les souænir et à les former.

SKD: C'est maintenant à nous de nous organiser. A Ndiethene, on leur lance des fleches comme quoi ils
ne pourront pas rernettre Jaya en hivernage3.
Mais il y a, dans le village, des socianx qui em@hent la possibilité de faire venir
d'autres matériels. Cela sera w d'un mauvais oeil.
Il faut donc aller disctter avec les prestataires du village pour leur faire comprendre notre point de
vue.

' c'est donc là un problàne de cotfr8l et noû de ûornb(e d'equiperneût.

'z SKD prrle là des enrreFsæurs du village, avec qui il est eo lirige permaoeor car il refuse que le mooopole leur soit accordé, C.€ci
é't{lt, sa st!-arégie ne s'est pas évelée beaucoup plus efficace eo 1992, c.r I'eot.epreoeur presselrti est venu avec beaucoup de reurd.

I tentEive d'â[ulation par Ia cmcrræoce.
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MG: Tês contenr de la présentation. ils ont bien compris la dêmarche suivie, félicitations- Ce travail est

realisé dans leur intêrêt, puisque je n'en tire aucun profit. organisons-nous pour m tircr le

maxinrum.

ID: Remerciements et félicitations. Il n'y a que cette démarche qui puisse pernættre aux paysans

d'évoluer. Il faudrait faire la même drôse sur les cultures maraîchères, à savoir des émissions de télé

présentaût les ésultats de la recherche.

AM: Remerciements (py + A. Sy). Avec un tel appui, ils seraient devenus des teclmiciens depuis

longtemps. ceci est nécessaire pour leurs fils, qui deviendront un jour aSriculteurs.

MD: Rernercierrents et résumé des interventions faites durant la éunion. Ils ont comp'ris et vont essayer

de s'organiser pour résoudre les problèmes évoqués-

Le tabléau le pius intéressant était le dernier (simulation n'V) car il ésumait tous les problènæs.

Ils vont maintenant essayer de s'organiser pour les ésoudre.

Il remercie également Àauma Sy pour la qualité de son travail et la fiabilité des données qu'il a

collectees.

Ma conclusion :

a. il s'agit d'une démarche encore expÉrimentale

b. les résultats sont positifs pour la compréhension des problèmes

c. reste néanmoins la vatidation à travers les décisions qu'ils prendront
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11.3.2 Ndiethene

Village: NDIETHENE GIE: Ensemble village

Date : L716193

Heure: 10h20

OBJET

Faire le point de la situation et présenter les simulations effecturâes sur le cas Ndiethene.

CONTENU

I. Où en est-on ?

I.1. Démarrage des fecoltes

BG: Compæ tenu du stade du riz, onpte oommenær le l0/2.

DM: Les premières parcelles semées sont au stade grain pâæux mou (Disso Jubo, Waalo, Allanrdoulilahi).
Les drainages ont déjà commené.

Q: Si des parcelles sont déjà à ce stade, ne pourrait-on pas commencer à Écolter dès fin juin ?

DM: Non' car le sol ne sera pas portant pour les moissonneuses-batteuses. Doivent ætendre 20 à 30 iours
après drainage pour passer.

Q: Pourquoi dans ce cas, ne pas avoir drainé plus tôt ?

DM: Un drainage précoce risque de provoquer une chute de rendement.

Interlocuteur Responsabilités

SD
BG
AG
DD
FK
DM
CG
MG
SF
AD
DI
OD
CH

Président SVI
" BKN
" YNG
U KAS
N YBD
', DIS

Paysan KAS
Président BOK
Représentant SAN
Président NEG

" NDA, ALL
représentant WAA
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I.2. l-es moissonneuses-batteuses

BG: On pourrait contacter les entrepreneurs dès maintenant. Mais ils ne sont pas pressés car ils seront
les premiers à récolter en csc et les entrepreneurs viendront d'eux-mêmes au village proposer leurs
servicesr.

I-a moissonneuses-batæuses du village est fonctionnelle : ils comrnenceront uniquement avec celle-ci.
Si d'autres GIE sont p€ts à récolter, ils lanceront le mot d'ordre pour contacter d'autrres
entrepreneuni. tout président de GIE pourra le faire2.

I.3. Enchaînement r'ecolte - pÉparation du sol

BG: La plupan des GIE sont cortigus : ils ne peuvent être briilés avant que l'ensemble soit rÉcolté.
Dmc, bien que les tracteurs soieot prés€nts, les péparations du sol ne peuvent comrn€ncer qu'une
fois les récolæs finies.

Bd: Il y a des problèmes avec la riziculture. On va pouvoir en débanre, mais taisse la parole aux autnEs
pour poser des questions.

Grand silenæ dans la salle. Læ débat met rm qtain æmps à démarrer.

SF: Pourquoi les rendements de saison sàhe chaude sont suÉrieurs à ceux d'hivernage ?

R: Non confirnÉ par nos observations qui montr€nt plutôt I'inverse.

DM: En drainant à la floraison, ils risquent de ne rien réoolter.

R: Ceci est effectivenrent confirnÉ par l'essai nrené à I'ADRAO.

SM: En drainant 20 jours après floraison, sur un ofhet peu profond, il y a des risques de pert€s de
graind.

R: Attention à l'étalement de l'epiaison dan une parcelle. En drainant plus tard, on peut éventuellement
'recuperer" les dernières panicules mais perdre sur les premières (égrenage, oiseaux, diminution de
la qualité du grain par clivage).

)O(X: S'ils voient que toutes les panianles supérieures sont épiées, mais que d'autres vont épier en dessous,
faut-il auendre pour drainer ?

R: Dans ce cas, on peut attendre un an avant de drainer car dans les conditions climatiques du Fleuve,
le nz, placé dans de bonnes conditions hydriques, peut produire des talles en continu.

I qr retrouve là une atiude obc€rvée à Thisgar, $ri pounaot n'8 pqs fait s€s prcuves par le p.sse - > à vérifier sur 1993.

'. ce principe d'orgÛisstion rEste id€ntique tux unées Fécéder|tes : oi| an€td que le proHùæ se pose pour le ésoudre. tl n'y r çras
rêlle mticipolioo des évéoeoents futurs.

t bien que n'étant pss Ftsid€ttt d'trr| GIE pruiquant la double cultute (mais pos.sédaûr des pûcelles sur un GIE ed f.isrtrr), BG ! été
I'inrerïeosnt Ie plus prés€t d&ts les discu$sims. [ | m&re lsrg€tlænr orienlé les débars à ravers soo insisrence sur le problème du
q€dit, rlql dir€geo€or lié à I'organisation du rravail. Du coup, h teneur des éctnnges a Aé hrgern€ût diff&€ote de ælle observée à
Thiag.r.

' ryPe mêrne d'sfFmralion posstf p(obl&ne Eu plan agrorDmiqw. Oûe le fait que nous n'avons aucune réfét€rrce sur ce point, il esr
difficile de comprcrdrc les méc8tdses aurquels les poysans parsant. G&rérôlern€ot, décorriquer ce type de rrisorupnreor demande un
tenps impodant : conpte t€nu de I'objer de la éunioo et du timiog à r€specter, je glisse sur le Foblème dqs ce cas.
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DN: Beaucoup de paysans ont subi des pertes à cause des avortementsr. Il faut y songer en choisissant

les dates de semis.

R: Effectivement le choix de la variété et de la date de semis doivent tenir compte de la longueur de

cycle et du taux de stérilité probables.

DN: Il y a actuellement un problème de calendrier. Les parcelles en simple culture sont en cours de

semis, alors que celles en double culture commencent tout juste à être drainées. Il va y avoir des

retardsz.

Q: Que peut-on y faire ?

DN Les terres n'ont pas de repos. Il faudrait laisser sécher la parælle entre deux campagnes3.

Q: Où est le problème, si certains sèment quand d'autres drainent ?

Aucune réponse claire sur ceue question.

DN: Iæs rendenrents baissent parce que les mauvaises herbes se développent dans les rizières. Et les dzux
câmpagnes s'enchaînent sans qu'il y ait de r€pos entre les deux.

R: Il y aurait plusieurs évoqués dans les débas :

a, un problème d'organisation du travail (calendrier) en relation avec les avorænrents.
b. un problème de contrôle de l'enherbenænt, currulatif
c. un problème de baisse de la fertilité du sol, plus conplexe. Nous n'avons pas acûrellefiFnt de
éponse claire sur la relation double q.rlture - fenilité.

BG: . Fertilisation : 300 kg/ha d'uree suffisent.
. Calendrier : il y a 12 mois dans I'annê. Ai'wu met 4 mois pour arriver à maturié. On rcntre alors
dans l'hivernage et on a des problêrnes.
. Adventices : de nouvelles espeæs apparaissentl.

R: . La gestion du calendrier est un problàne d'organisation du travail.
, Le problème des adventices doit également être relié à I'origine des senrences.

BG: . Côté organisation du travail, ils r€ncontrent des aontrainæs qui ne sont pas de leur responsabilité :

a. la CNCAS ne finanæ pas la csc assez tôt.
b. les façons culturales sont donc frnanées trop tard.

R: La relation CNCAS < - > agrio æurs est à double sens. Les agriculæurs doivent s'organiser pour
amener la CNCAS à modifier ses pratiques dans un sens qui leur soit plus favorable. Mais
parallèlement, les paysans doivent rembouner les pÉts qui leur sont octnoyés. Sans quoi le sysGrne
de fi nancenrent s'ectoule,

' éfér€oce à I'hivemage 1993, où les seûis trdifs de J8ya ont subi dqs rernÉntut€s bosses, elles-t!âne relstiverHr préooes.

'z 
ce paysan parait an fair s'ioquiéter des décalages enrre les soles de simple er double c1lltur€s - > inquiéhde déjà obs€rvée à Thiag.r.

3 la éporue o'est pas claire, et non diiectement liee à la question. Si ce n'est que, dam ses deux affirmadoos, ce paysan psrait sous-

enrendre qræ mieux vardrair reveni. À la simple culrure.

' éféfEncê à Echinochloa sp., de plus eo plus eovahissanæ drt|s les rizièrqs.
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Présentation des simulations.

II. Commentaires sur les simulations

BG: Tout cela est un problèrne de credit. Avec un crédit obtenu à temps, nous ferons le travail
correcternent' .

R: Mais que peuvent faire les paysans à leur propre niveau pour s'organiser plus efficacement ?

BG: Tout est lié : quand la r'ecolte sera finie, les prestataires demanderont les bons pour anaquer les
fapns culturales.

R: Sans doute, mais les retards se présentent dà la iecolte. Or il n'y a pas de problème de crédit à ce
rnornent là.

BG: Persisæ sur le problème du crédit. Les façons cllurales ont 'dué' I'an dernier par la fauæ du crédit
tardif.
Quant aux récoltes, chaque président de GIE n'a qu'à aller chercher des moissonneuses-baneuses
pour qu'il y en ait le plus possible au morn€nt des récoltes2.

DM: Effisctivement, le problènæ principal est le crédit. Il n'est pas encore disponible pour I'hivernage.
Par ontre, ils sont disponibles pour le travail.

R: OK, il y a rm problème de crédit. Mais je n'ai aucune comÉt€noe, ni aucune habilitation, pour le
égler. C'est à vous d'aller voir la CNCAS et d'exposer vos doléances. Par contre, je peux vous
aider à égler vos problèrnes d'organisationr.

FK: Remerciements pour la présantatiom. L'agrianlure est une école ol, il faut chaque jour apprendre
davantage. Ils essaieront d'appliquer æ qui a été momtÉ.
Ils ort un problème d'adventiæ résistante aux herbicides actuels (Ectrinochloa sp.).

R: Il ne suffrt pas de dire qu'il y a des problèmes, il faut les poser aux instances compét€ntes, ne pas

att€ndre qu'on les relance : c'est à eux aujourd'hui de manifester leurs demandes.

DM: Remerciements pour observations et restiûrtions. Il faut être avec eux pour les aider à s'améliorer.

Q: Que retiennent-ils de cette discussion-pésentation ?

BG: Il retient que dans rm premier ternps il leur faut une ligne de credit, avec du matériel en nombre
suffrsant de moissonneuses-batteuses. Mais puisque æ n'est pas le cas, vont essayer d'améliorer leur
situation pour qu'ils p,r.rissent s€rner à ternps.

Q: Que peuvent-ils faire personnellenænt pour que le credit s'améliore ?

' drftude t€larivem€nr classique, coosistattr à tt. osférer les Espoîsabilités de,s problànes sur un oÉrdeur enédeur (qui plus cst, abs€nt

des débds), 8fm d'éviler une Grnise ql cruse de les piopGs compon€rneols.

'z 
polr BG, les solutions en terme d'organkation paraiss€llr simpl€s €tl comparaison des Foblànes po6ês par le crédit.

I ledtative des pôys8rs pour que je d€vislne un pone-parcle, un iotermediaire €trlrc eux-rûnes et h CNCAS. A travers cette

FÉsedtslim, ce s@t d€s sspeds rels que le tôle du crédit, la teFÉss rtioo des ag.iqdleurs 8upês des corps extéri€rrrË, les égociaiocs
paysru - CNCAS, qui se ùouv€nt posés.
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Q:

BG: Il faut des études sérieuses sur le crédit pour qu'ils aient des facilités et qu'on leur finance du

matériel.

OK mais on en reste au stade des doléances. Que peuvent-ils faire concrètement pour résoudre ce

problème ?

BG: Il faut que le crédit soit moins cher, que le matériel soit moins cher, que les apports personnels

soient moins élevés.

R: Et même que tout soit cadeau, ce qui serait nettement préférable pour les agriculteurs. Mais qui va

payer ? En important la majeure partie de leurs intrants, ils deviennent totalement dépendants de

I'extérieur qui fixe les prix.

BG: La Recherche a plus de facilités pour leur faire rencontrer les bailleurs de fonds. En discutant autour
d'une table, ils trouveront des solutions.

Ce n'est pas forcément à la Recherche de provoquer ce genre de réunion. C'est à eux, agriculteurs,
de s'organiser pour susciter ce type de discussionsr.

Dieredief !

Pour diminuer les coûts et rendre les agriculteurs plus indépendants de I'extérieur, ne poutrait-on
pas passer à la traction animale, et remplacer les moissonneuses-batteuses par de la coupe manuelle

+ éventuellement du battage mécanique ?

Vive discussion, la plus vive depuis le début de la réunion.

CG: Personnellement, il préfère la traction animale aux tracteurs car il peut faire rentrer ses boeufs dans

sa parcelle dès qu'elle est récoltée.

Il avait déjà entendu tout cela il y a 25 ans avec L.S. Senghor.

Ils ne peuvent plus reculer (revenir en arrière). Il y a la croissance démographique, il faut exploiter
les terres libres, et pour cela on a besoin de matériels lourdsz.

La stratégie d'occupation de l'espace a conduit tout droit à la raillite de la CNCAS. Quand on veut

utiliser des inputs onéreux, i[ faut :tssurer au niveau des rendements : c'est là tout le problème de

l'intensification.

Dans notre casier, on peut prétendre à la mécanisation, vu nos rendements. Et on a tout intérêt à

rembourser le crédit si on veut continuer.

R:

Q:

FK:

BG:

R:

BG:

' cetæ éponse es en fsir confort6e psr I'expéri€nce que nous rvms Fr avoir à tnvels des oPéralims leles que l8 Foire sgricole, le
ForuE riz (mort-né pour .risons politiques), I'Alelier sur la filière riz, les éclraoges S€oégd{.mrrgue, erc.. Auq|oe de ces oÉrations
n'a jamsis r€ellemeûr perdué, cff les agric-ulteun qll foodrnedal€rneot un prcblàne d'organisalion et de rcpés€nrdion arp(ès des

Fouvoirs publics. Iæs jeux de pouvoir, ru sein er etlr" les OrganisdioDs dites fédér.rives, srérilis€r &r bout du cotûpe les dtangenents

nécessafu€s sur ces poinrs.

2 un autre raisq(|tr€meot pourrait êt.e : il y 8 la croissmce dânographique, int€osifi@s le trEvsil sur les surfaces actuellemcl exploilées

el pot€ntiellernsf intér€ssanles, abondoruroos les teckriqræs coûæuses, Ce scénario *rsistique" n'esr pour I'instût pas du goll des

paysaos : qu'at sera-t-il svec une dévaluafion du Fcfa, uoe {rgrn€ntation des b€t$ imporrés, etou une éventuelle bsisse du prix du

paddy ?
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Daf: Il reprend les Ésultats des simulations, et notanrment la cinquième pour insister sur l'intérêt
d'augmenter le nombre de matériels et de caler différemment la succession r'ecolte - péparation du
sol.

FK: En quittant ceue réunion, ils donneront ordre aux pésidents de GIE de @ntacter les prestataires

pour avoir même plus de 4 moissonneuses-batteuses et 2 tracteurs. Encore nprci d'avoir soulevé les

problèmes qu'ils peuv€nt rencontrer. Its hésitent encore pour les fapns culhrrales, à cause de la
disponibilité des bons.

CG: Y a-t-il d'autres variétes qui pourraiart être utilisees en double culture ?
KAS)

R: Quelques-unes sont actrrellement en test. Elles ne seront sans doute pas plus courtes que Ai'wu et
IKP, mais elles seront mieux adaptées aux deux cycles.

Remerciements finaux et présentatior des acrivités futures envisagées.

Commentaires généraux :

. Par rapport à Thiagar, les debats se sont déroulés complètement différemnænt ; du fait de I'insisonoe de
BG, on a plus insisté zur le problènre du cr€dit, puis sur l'anvironnenrent global des producteurs et leur
r€présentation, et lors stratégies par rapport à t'intensification. Iæs problànes d'organisation du travail sont
passês relativement au second plan.

. Ceci dérrontre que la démarche permet, à panir d'une port€ d'entrrée s@6que, de toucher à des

problèmes globaux et au fonctionnement des systèmes de producion dans leur €nsemble. Le tour pris PEr
les echanges dépend donc à la fois des problànes que privilégient les agriorlteurs!, et des éponses que

I'expert va faire.

. Là encore la validation de la démarche pose problàne : au delà des remerciemeûts (de circonstance ?) e[
de l'intérêt manifesté par les paysans en @urs de érmion, quel sera I'impact sur les dêcisions prises ?

t 
mais il es vrai qu'uæ fois de plus, la deorurde vis- ! vis de h double cr rure esr loin d'êfie claire : il n'y e doræ pos forcân€ .êlle

voloûié de résoudrr l€6 Fobl&nes qui se pos€r e, nivest EftDe des Ngriqdreuts, mais Pluôr letislive d'utiliscr I'expen cotr|tne ttl.is
d'infoûalion vers l'€riviroon€deot insfrurioûæ|. Iæ p(oblùle du crÉdit n'est €.r fair p.s spécifrqræ de l. double culru"-
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lnterlocuteur Responsabitités

BN
MD
MS
AN
MP
BF
AW
AF
MK
TW
TW

MW
AG
MI

Président SVI et Gl
Président SVZ et G2

Président G4

Président G3

11.3.3 Dtawar

Date : 217193

Heure: llh

OBJET

. P/esentation des résultats de suivi et sinnrlations effectues sur la canpagne précédent€.

. Crete éunion pésente un enjeu diftrent de celles tenues à Thiagar et Ndiethene, puisqu'il n,y a pas
actuellement de double culture sur I'anrénagenrent.

CONTENU

I. Résultats 199l-1992

Suiæ à la présentation des résultats l99l-199l2, les paysans posent un certain nombre de questions:

BN: Comnrent éviter les mélanges ? On ne peut semer Jaya en féwier
MD: Même question, mais il souligte qu'il est impossible de faire rm faux semis en double cultrre

compte.tenu du calendrier.

R: Je renvoie à la seconde panie de l'exposé. Læ modèle montre qu'il est équivalent de semer Jaya au
ll2 et uwu au l/3 (les consommations d'eau exceptées).
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xx:

R:

Mais, dans ce cas, il y a un problème de crédit.

OK mais c'est à eux, paysans, de le régler avec la CNCAS.

tr. Simulations

BN: Il a pu mesurer sur ses parcelles l'effet d'un drainage et d'une récolte precoæ sur la qualité du grain

en hivernage 1992r.

euant au drainag" tardif, il favorise le compactage du sol au moment de la r'ecolæ et la reprise à

l'offuet est plus délicate.

MD: Il a renrarqué que des épandages ardifs d'engrais allongent le cycle.

Des drainages trop Précoces brûlent le riz

R: Nous n'avons p8s r.eellement d'éléments sur oe point (relation fertilisatior - longræur du cycle)z.

Q: Pourquoi les performances des MB sont si faibles à Diawar ?

xx: Pas de Éponse claire. Un débat s'engage €ntre de'rrx points de vue :

a. BN: æla vient de c:e que les machines demantnt urd, et du rcûdement des parælles.

b. MD: æla est dû à l'âge des MB : elles sont trop vieillesr.

BN: Un stock coûrmun de pièces détachées a étê acheté pour 13 MF. Chaque propriétaire peut vanir s'y

fournir rnais c'est à chacrrn d'entretenir sa machine-

Q: Il fatt bien distinguer, dans la gestion du calendrier de travail, trois séries de questions, liées mais

se posant différemment dans le tanps :

- choisir ses variétés et dates de semis
- choisir sa date de drainage
- organiser les chantiers et leurs enchainements

BN: C'est vrai qu'il y a un problème d'organisation.
C€penda|t certains paysans commenoent à drainer plus tôt (à vérifier) et orrt de botrs rend€rnents.

Les sernis plus précoces dependent de la CNCAS. Si le credit arrive tardivement, nous devons nous

rabanre sur Ai'wu.
Il ne faut pas que les paysans ctoient que les décisions sont prises dans I'intérêt d'rm tel ou un tel'.

Q: Vont-ils refaire de la double culhrre5 ?

, effeaivær, BN r été le F€mier écolré crr il E fait veoir sa MB à cer e.ffet des décqtrbe. L8 p.tcelle 1.7.1 s Pt| aiosi èur libéée'

'tsis, 
sur ls porcelle 1.?.2., le sol trop hrldde n's pts Frmis à la mrdriræ de armiær l. récohe (1/3 récohé seul€lttcno.

, M. Dioglhw prcpose une explication pour la pcmière panie du cycle, lorsque rm |ppon impoftlr d'€ngrris fworise le trtl,gc' dmc

te tecouùententi a" f" 1ane d'eau çi, & ce fair, se récbauffe rnoiru vire eo coùrs de joumée. Mais cÊ û'e.$ prs ce $æ MD n€11riûræ

ici.

t te rrisonmrent de BN pûra plss p!ès de h érlié, car ces MB oe sor pas plus vieilles $æ ce[es de Thisgar.

. cet apané de BN rtonûe qu'il y a des Foblàæs au sein du villag€ coocemaor le leaderrhiP de censins sur lr gestiqt des m8lédels

a ao 
-"-at"g*t-s. 

Ceræ rctnarqrre rccoupe bietl celles de Daouda Gaye lors de I'eoÛ€t€o 'macbioistne"'

5 compte tenu du tetsd pris dans la Éfecrior des réseaux, cela oe pourflil sê faiie qu'ett 1995'
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BN: Oui. D'ailleurs, ils n'ont jamais eu de retard de crédit sur les u400"r

Pourquoi avoir utilisé IRl529 sans la connaitre et sans se renseigner ?

On avait recomnandé Aïwu, mais certains paysans ont préféré choisir autre chosez.

Q:

BN:

Q: Il me semble qu'il y a un problème général d'information des agriculteurs. Aujourd'hui, s'ils ne vont
pas chercher I'information, personne ne viendra leur apporter au village. Dans ce cas, ils risquent
de reproduire leurs erreurs.

BN: Il y a un problème de confiance entre eux. Chacun "s'auto-suffit", pense qu'il n'a plus besoin des
autres car il en connait plus qu'eux.
Ils savent qu'ils ont bien travaillé et qu'ils doivent beaucoup à I'ISRA. Mais aujourd'hui, beaucoup
croient qu'ils n'ont plus besoin de I'ISRA3.

R: Je leur signale que "l'erreur" faite sur la variété et les dates de semis en hivern age lgg1leur a coûté
la bagatelle de :

2 tlha * 85.000 F/r * 200 ha = 34 MF

en considérant une chute de rendement de 2 t/ha par rapport à I'hivernage 1991.

t où ils ont toujours semé début mars.

'* qui n'est qu'à moitié vrai puisqu'en hivemage 1992, les superficies en IRl529 ont augmenté zur I'aménagement.

3 cette anitude est quelque peu gênante pour le développement d'ure démarche de conseil basé zur l'apprentissage vers de nouveaux
savoirs. Elle a sans doute plusieurs origines :

a. historique : la SAED a sans doute considérabtement dévalorisé la fonction de conseil, en ne éformanr pas son disposirif.

b. L'ISRA a apporté mais n'apporte plus. En fait, I'ISRA, comme la SAED, se place dans une logique d'intensification des
sysèmes irrigués (double culture, augmentation des rendements). Elle ne rejoint pas la demanàe-des paysans, qui s'est
focalisee, ces cinq demières années, sur le développement de I'irrigation privée, dont I'essence est plutôt d'ondre extensif.

c- Actuellement, les paysans de Diawar sont dans leur grande majorité satisfaits de leur son. L'accroissement des sommes
manipulees a permis I'amélioration de I'habitat, la divenification des activités, I'accroissement des superficies. On peut
supposer que les besoins des populations sont satisfaits, avec des rendements moyens relativement faibles mais compensés
par la taille des attributions foncières. L'objectif de rendement sur I'aménagement SAED ne dépasse pas 5 à 6 tlha, 3 à 4
t/ha sur les privés.

d- Un changement brutal de I'environnement socioéconomique, moins favorable aux agriculteurs, remettra ce fragile equilibre
en cause. Quelless seront les éactions des agriculteurs ? C'est aujourd'hui la grande question...
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Annexe 12

Protocoles des expérimentations et suivis agronomiques

12.1 Suivi des humidites du sol à la parcelle

L'évolution de t'humidité du sol après vidange a été suivie en saison des pluies l99l sur un

aménagement sommaire, et durant les deux campagnes de 1992 à Diawar. I-es mesures ont été effectuées

sur 3 stations la première année (A, B, C), deux stations, la seconde (SN et AW). Le protocole suivi, dans

tous les cas, a été le suivant :

- délimitation d'une station de 5 m sur 5 m, situee à 4 m de la diguene afin de limiter les

perturbations pour la culture.

analyse de sol sur les deux horizons 0-20 et 20-40 cm

station To Argile conductivité
électrique

mS/cm

pH densité

0-20 cm 0-40 cm 0-20 0-40 0-20 0-40

199r A
B
c

45,5
50,9
47,5

54,4
41,8
48,9

2,3
0,2
2,5

3,2
0,2
1.2

6,9
6,9
6,5

6,7
7,9
6,8

1,5
1,5
1.5

t992 SN
AW

58,3
32,6

49,2
16,3

0,4
0,2

0,6
0,5

6,2
6,2

6,2
6,6

1,3
1,3

ADRAO Rl
R2
R3
R4

55,5
4l,5
43,5
46,3

31,5
33,8
39,8
43,2

0,2
0,2
0,2
0,2

0,3
0,2
0,3
0,3

5,9
5,5
5,4
5,3

5,4
5,3
5,2
5,1

1,5
1,5
1,4
1,5

coonncntair.s : les slrtioos A, B et C d'u!€ ps4 SN €t AW d'ûûe pon, avrient été choisies i podr des dins <ks agdqdtsrn, polr
repés€næ.r des situsridrs de safinilé ditrérq e. Ce cdû€ r'csc fimt€ln€rt érélé ne p|5 €l.e discrimimd eo 192. Tous 1€5 lob !q
frÈs rrgileux, exc€tré AW, ce qui esr coofonæ I h qrîe 8. Un Félèv€o€nl por parce[e élémeotairc a Aé cff€ctré lur
I'expérin€dalioo De|rée aqdoirt€meot tvec I'ADRÂO, les 4 pélèv€tner s d'uû û*rre bloc értm !|!élargés. De trÊæ ùrqlæ stdiqr
s frir l'objet de qudre piélèvem€ots sûx deux borirms d'obcervdie.

- mesure de la densité apparenæ de chaque sol à panir de pélèvenrents non remaniés, à la capacié

au champ.

- après la vidange de la tanre d'eau, pélèvement tous les 5 à 6 jours de 4 caroces de sol de 25
(f991) puis 20 cm (19921, sur un caré de 0,5m de côté à I'intérieur de la station. Chaque carotte est

découpée en 4 échantillons de 5 cm de hauæur. Les 4 échantillons correspordant à une même hauteur sont

éunis, plaées dans un sac plastique henrÉtiçe, et ramenés au laboraoire le jour meûre. Les prélèvements

sont stoppés apres la rÉcolæ à la moissonneuse-batteuse.

- pesée du poids humide, et du poids sec apres 24 heutes à l'éhrve à f05'C.
12.2 Comparaison des dates de vidange
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La comparaison de plusieurs dates de vidange a été menee sous la forme d'une exÉrimentation
conduite en saison sèche chaude et en saison des pluies 1992, sur la station de I'ADRAO â Ndiave. Læ
protocole suivi à I'identique durant les deux campagnes agricoles, était le suivant :

- dispositif en bloc randomisé à 4 repétitions
- 4 traitements : vidange à 4, 74, 25 et 34 jours apês floraison en saison sèche chaude

3, 72, 23 et 33 jours apês floraison en saison des pluies
- analyse de sol pour chaque bloc, à raison d'un prélèvement par parcelle élémentaire (voir tableau

pÉédent)
- estimation de la hauteur de nappe : -0,5 à -0,7 m
- taille de la parcelle élémentaire : 4,5 sur 8,0 m
- separation des parcelles d'un rn^eme bloc par des diguettes de 0,6 m de largeur et 0,3 m de hauteur,

et des blocs par les canaux de drainage (0,5 m de largeur et 0,3 m de profondeur)l

- variété : IKP
- densité de semis : 120 kglha
- date de semis : 25 février en saison seche chaude, 6 août en saison des pluies
- maintien d'une lame d'eau jusqu'à la vidange, de 5 à l0 cm
- fertilisation : 60,60,60 kglha NPK, 3 semaines après semis, au ler désherbage

60 kg/ha, N 3 semaines avant floraison
- floraison 50 Vo au 3 juin

- suivi de l'humidité de chaque parcelle selon le protocole présenté au paragraphe l2.l

- Prélèvernenb de planæs 3 jours avant la floraison, puis lors de ctraque vidange, sur des plaæÉes
de 0,5 x 0,75 m, situées à 1 m les unes des autres et à 1,5 m des bordures

- séparation pour chaque prélèvetænt, des tiges, feuilles vertes et sénescentes, talles dégenér,es et
panictles

- séchage des talles et panictles à 70'C jusqu,à I'obæntion d'un poids constant
- mesure de l'humidité et comptage des gra.ins sur un échantillon de Z) panicules pélevé à la bordure

de la placetæ

- estimâtion du rendenpnt à maurrité sur une placetre de 2,5 x6,75 m, située à 1,0 m de la bordure.
- calcrrl du rendement à 14 % d,futîndfté

. - mesurre des cornposantes du rendement à la /eaolte, sur 4 placettes & O,2 x 0,4 m, prélevees alx
4coins de la zone péc€denæ : comptage des talles et des panicules, des grains pleins et vides, et pesée de
100 grains pleins et 100 grains vides.

' ce disPositif étair c€ttsé p!év€dir les inliltrations laÉrEres d'ute parcelle à I'aurre. L'objedif n'a éré que parriellen€ot aûeinr €o saison
des 'pluies' ou des infltralioos mt ûouclé T2 el T3 à partir <fu 24èræ jour apràs floraison, Fobabl€ment à panir de fissures appanæs
drns I'interreq.gne €t noo colnatées à la mise €t| e.au.
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12.3 Evaluation de la qualité physique du paddy aprè récolte

Des échantillons de paddy ont été pélevés à la sortie des moissonneuses-batteuses et toÛ au long des

chantiers de récolte en saison des pluies 1991 et saison sèche chaude 1992. lls ont été analysés en

laboratoire, après parfois plusieurs semaines de stockage du fait d'un manque de personnel. IJ protocole

comportait les étapes suivantes :

. au chanp :

- @lèvenænt d'un echantillon pour rnesure de l'humidié du grain à la réolæ, pesé le jour même

et passé à l'énrve durnt 24 heures à 70'C
- pélèvenrent de 5()0 g de paddy porr analyse physique, avec notation de la date de senris, de ré@lte

et de la variété

. au laboratoire (passage à la mini-rizerie) :

- dosage des impuretés par triage manuel sur r00 g (pierres, paille, graines étrangères)

- separatior de t;ectrantillon en 3 parties formant autant de r@titiors sur lesquelles serotrt effecftées

les mesures suivant€s
- separation visuelle des grains rouges,verts et ct?yeux
- mesure de I'humidité (humidimètre Keft PB-ID)
- estimation du pourcantage de grains ctivés sur un echantillon de 50 grains, à I'aide d'un inspeceur

de grain à miloir
- décorticage à l'aide d'un décortiqueur à rculeau de caoutclrorrc Sataké THU 35 A
- pesée du flz cllrgo et calcul par différence du poids des balles

- btandrissage à I'aide d'un cône à blanchir
- pesée du riz blanc, calcul du r€ndement usinage (Riz-blanc / Paddy) et poids du sot
- tri du riz entier par un trieur alvéolaire Salaké TRG 35 A
- pesée et calcul du pouncentage de riz entier

. nornbre d'échantittons prélev& z saison des pluies l99l : l(X
saison sèche charde : 88
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Annexe 13

Exemples de simulations sous OTELO

13.1 Principes de programmation

(exemple de la simulation I ci-après)

- Surfaces : elles sont spécifiees par GIE, chaque GIE correspondant à un enchaînement.

SURFACES DE L, EXPLOITATION

Enchâ1n6m€nt I culture I Tcrrain I Autre I s,/e I totâI là fairel Rendmt

Ya 1a _Baxna
Sante _Ya I a
Nej _Yala
K-.. _SY
Diack_Saw
Yag _B -.Da ra
Nega I _Yobu
WaaI o
D i sso _Ju bo
Al lamdou I i

csc
c5c
csc
csc
csc
csc
csc
csc
csc
csc

S
S
S
S
S
S
S
s
S
s

13.2
L2.O
22.4
28. 3
10,8
37 .A
Ls.2
23-3
9.2

L2.3

13.2
L2.O
22.4
24.3
ro.8
37. I
L3 -2
23 -3
9.2

L2 .3

- Matériel : le nombre de moissonneuses-batteuses
I'autre pour varier la performance des chantiers de

Mate riel

(mb) et tracteurs (tr) sera modifié d'une simulation à
rérolte et pÉparation du sol

T4ATERI EL DE L ' EXPLOITATION

Mate riel nb I M.teriel l.b ll Materiel I nb

- Horaire : pas de main-d'oeuvre specifiee

'Période : spécifie I'ordre de traitement des GIE. Les regles considérées sont l'état de maturité des cultures
en fonction de la date de semis moyenne du GIE, la distance du GIE au vilage, et la proximité geographique.
L'ordre de passage à la récolte est conservé à la pÉparation du sol.

PERIODE: p_rec_sem : normal
priori tai res

Waalo
D i sso _*Ju bo
Al lamdou 1 i
Ya 1a *.8 ax na
Sante.__YaIa
Nei--Yala
K _.4....Sy
Diack _Faw
Nega I ._Yobu
Yag _...8 _...Da ra

Horai re
Chantiers et Enchaînements
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- Enchoînement : identique pour tous les GIE en terme de famille de chantier. Les chantiers de Preparation
du sol et de semis sont toujours s1Écifiés par GIE, de manière à se dérouler simultanément au niveau du

village. Iæ chantier de recolte peut l'être égalernent selon le type d'enchaînement avec la pÉparation du sol'

ENCHAINEHENT: WAAIO
Culture : csc

Chantiers à éxécuter
sr (J>1__o7)

reco I te
SINON ATTENTE
off _G26
semi s 

-G26

- Ctuatiers: un seul drantier de récolte pour lous les GIE dans æt exernple, où l'enchaînenænt avec la
prtpannon du sol est de type sequartiel. Les chantiers d'offuet sorrt identiques pour tous les GIE. Les

chantiers de senris diffèr€nt par la performance de la mise en eau. C.:es chantiers deb,uteût toujours 3 iours
aprÈs la fin de l'ofhet, pour tenir ompte de la duree de rcmplissage des premières parcelles. Des êgles
d'rrr€t des drantiers rnotorises sont introduites pour tenir @mpte de la pluie.

CHANTIER: off
Uni té vi tesse
Ouvriers:
Matériel: tr

_G26
: ha/i

Cu I tu res
Te r rai ns
Au t res

SI (PLUIE(J)>TO OU PLUIE(J.1)>3O
VITESSE=O

SINON
VITESSE=9

Fami I le
Plage horai re :

Ca racté r is ti ques

offset

Pe rfo rmancas
OU PAS FIN ( recol te ) )

Famille
Plage horaire :

Caractéristiques

récol te

Temps minimum : O-O

CHANTI ER : semis
Uni té vi tesse :
Ouvriers:
Maté riel

-.-G26
ha/ i

SEM].S
Temps minimum : O-O

Cu I tu res
Te r rai ns
Au t res

SI (FIN(off.__c26)+5)
SURFACE= 1 .9

CHANTfER : recolte
Unité vitesse : ha/ i
Ouvriers:
Matériel: mb

Cu I tu res
Te r rai ns
Au t res

sr (plurE(i)>2
VITESSE=O

STNON
VI TESSE=3

Pe rfo rmances

Famille
Plage horaire : Temps minimum :

Caractéristiques

Pe rfo rmances
ou PLUIE(j-1)>2s OU PLUrE(j-2)>sO)
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13.2 Exemple de deux simulations sur Ndiethene

Caractéristiques genérales

Simulation I

- station météorologique de Rosso - periode 1950-1991
- surfaces emblavées en saison sèche chaude 1993 par GIE (ATwu)
- déclenchemenr de la rrécolte le 2 juillet, à B0 vo de maturité
- enchainement simultané de la préparation du sol et de la mise en eau par GIE
- vitesses de semis variables selon les GIE

performances: recolte 6halj
préparation du sol I halj

enchaînement récolte - preparation du sol : séquentiel

+---------+-----------+--------+_________+_____ _____+________+_____

1950
1951
r952
1953
1954
1955
r 9s6
1957
19s8
r959
1950
1 961
1962
1963
1964
'1965

1 966
1 967
1968
1 969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
r980
1981
1 982
1 983
1984
1 985
1 986
1 987
1988
1 989
1 990
1991

1 10 20
Septenrbre

r 10
Octobre

dates de semis sur I'ensemble des GIE
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1950
1951
19s2
19s3
1954
195s
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
r966
1967
1958
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
'1977

1978
1979
1980
1981
't982
't983
1984
1985
1 986
1987
1988
1989
1990
1 991

-
.-

Jui l.let Août

dates de semis sur I'ensemble des GIE
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Commentaires

- Sinulation 1

' La simulation 1 est celle qui se rapproche Ie plus de la situation observée en lgg2 à Ndiethene. Quel quetoij b- l9To climatique *...ugé, le-s agriqrlteurs ne parviennent pas à démarrer les semis avant le 13août, l99l s'avérant une année particulièrement favorable sur ce planr.

' Dans ces conditions' il leur- est bien siir impossible de terminer les semis avant le 15 aoiit comme ils Iesouhait€nr. La date limire du rer seprenrbre pour Aiwu, n'est jamai, ,.rpr.,é", ;; h a-gîâ ao *.f"*r.Iæs années pluvieuses, res semis. dépassent Àcto t" rd rçÀu", p"ri ar*;r.t ;", i-*-u"". La ptuiejoue malgrÉ ûout sur Z jours entre les années extnêmes.

' cete sinnrlation illustre bien le caractère exoeptiornellernent favorable, pour la double cLllture, des ûoisannées d'observæion.

- Sinulation 2

: 
N* *9T.-odifié deux paramètres dans ceue simulation, qui contribuent à accélérer le déroulem€nt destravaux : (i) la performance du chantier de éoolte est aouuee, (ii) I'enchaînenrcnt e'rtre la r€colte et laprÉparation du sol se fait GIE par GIE. une nese 

"toaio."tiin 
ao or*a.iers est ohervée, puisq'e auqo,sernis ne dépasse re 25 août. Toutefois, l'objectif du rs aoain'est;amais ro,"È,,,*;l;il.t

' Iæs pluies ne gàmt pas les premiers, senris, çi se dénotrlent dès le g juillet. Mais les derniers cIE semésPeuvent être handicapés, les chantiers dc-recote et ae prep*"tior au roieuri p"râîr;*r.ô" : une relteorganisation augmente donc les disparités entre GIE.

. Pour atteindre l,objecrif du 15 août, il est neoessaire :

- ou d'augmanter encore la performance de la recolæ, et dans ce cas, sms dout€, de la pÉparationdu sol, ce qui renvoie aux relarions entre *g-i;il ;";;* et enrrept€neurs,

- ou de déclencher les r,eolæs plus tôt,
' soit en semant plus. tôt, ce qui rrmvoie au problènn du créd et à l,anÉlioration variétalecar Aiwu n'esr pas adapté à des iemis trop pirooor,
' soit en *-t d.*r. 

-1"- l,trié, la portance et la récolte, æ qui renvoie aux décisionindividuelles et à la coordination des décision au sein des Gre et entre tes Gm,.

Conclusion

Tout em denreurant très sirnDles au plan d9 ta programmation, ces sinnrlations permetent de visualiser leseffets d'une organisation doimée sur r19 plus lo.g;" pétiod",'a'évaluer le risque climatique, et de discuteravec tes agriculteurs des implicationr d'.Àe o,odii"aÂ;;;rdè1" iniriar. Iæs;u"ti;J-al-,opo.r*rode cI. raae à oes graphiquei, ru*r."", u* ""À-oft? à" rlïe-"".n" a aÇ*;;;i;*il;;rique pourprendr€ en @mprc d'autr€s conposantes du systèmô (voir annexe ll.3). La sensibilité des sirmlations a,xperformances des ctrantiers mon*e par ailleurs la néæssité d'ut iser a* ,cic*,*.-ËiiL, que nosinterlocutsrs ne possàlent oas toujours. O'oO I,importanoelàns oes situations, d,un suivi permetant de

m[nÏ'r*ts dé;ents àu modèle, 
"r 

â'*.iJi. ia oirc,rrsioi aË-ri'ffi"Jl*ro 
", 

ro

'nous ne disl'sons pss des r.levés oluviométriques pw 1gg2 et 193, mais jr est prcbabre que tes æsullals seraienr gobd€rmsrirnilaircs à 199t, compe renu des pluies enregistrÉes sur t,rfiéolgerDedt <!e Thragar.
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