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Avant-Pfopos
_t

Ia saisie de la nature ainsi que la mesure de la portée économique et sociale de "l'effet

réaménagement" des strucnses hydrautiques de retail constiurent I'obiectif principal visé par

l'éhrde socio-&onomiçe des hors casiers commandê par le Projet Reail et la ?fiîe de Niono

de I'OfFce du Niger. Cefte étude a été entreprise en deux phases :

l. la première phase dénommée 'Identification', conduiæ par deux chercheurs, I'un

international, Madame Danièle Kintz, I'aute national, I'auûeur du pr6ent rapport- Cette

première phase a consisté essentiellement, conformément aux termes de référence en annexe

à débroussailler le ærrain à travers inventoriation et une évaluation des populations concernées

par I'exploiation des hors casiers (la reconversion des exploitans des htrs casiers ryrès le

réaménagement), une évaluation des capacit6 techniques et écononiques des occupants de

I'espace du casier et dg hors casier, et enfin rrne saisie des systèmes fonciers srn lesquels

reposent les différentes prodtrctions.

Iâ fin de cette phase dont la durée est de quinze jours a &é sanctionnée pæ deux

rappCIrts respectivement sous les titres de 'Rapport de mission 20 Juillet/3 Aott 92" et

"Conséquences socioéconomiques du réaménagement du r&eau hyfuaulique de Retail, juillet

92.

Z. ladeuxième ptrase intitulée "Foncier et Elevage" se devait d'ryrofondir les points

caractéristiques relev* dans la première phase de metFe l'accent $rr les questions

économiques déterminantes pour la pérennité des exploitations, de sifirer la part du foncier

dans le système hors casier et enfin de cerner le mode de répartition de l'élevage' son mode

d'exploiAtion et s€s possibilités de fixation sur les hors casiers.

Cette degxième phase a étédirigée par le chercheur national et aura duré 47 jours- Elle

a ei,c lrrg\reugc et prclrdr'ç,c pu ulrc unquËrË r.iÇ r,Çr.(al{ vuliu(illùc tr41 utu,t' ô$uuts qur vrrt' cti,

durant un mois, à administrer un questionnaire à un &hantillon dont I'univers est con*iaÉ

par les exploitann du casier Retail et les occrrpants de I'espace des hors casiers- Aussi, dtl

point de we du contenu du présent rapport ont été abordées et approfondies :
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- des questions soulevês dans fm O"* raprports de la phase 1 et portant sur les

dynamiqges démographiques et sociales au sein de.s exploiations d€s casiers Retail; I'objectif

visé ici est de déterminer la nahrre et I'importance de la mein d'oeuwe en action dans les

casiers et les hors casiers. Dans cette détermination, chaque fois que c'est nécessaire et

possible une compardison est faite entre deu niveatx : celui de Retail I et}réaménagés et

celui de Retail 3 à réaménager.

- des hpothèses et des conclusions des rryports de la première phase. Ici, I'objectif est

de confronter la description qualitative de la première phase basée essentiellement strr des '

'irnpressions" et des opinions à me vftité des données chiftées Porn cmfirmer, infirmer ou

nuincer certaines positions et propositions de l'étude préliminaire (utilisation et distribution

de la main d'oeurrre, des moyens de production dans les casiers et hons casiers...).

- la rêsiuntion des aaivités pastorales dans un ensemble sahélien à tavers la saison

d'abord et la coryaraison ensriæ des paramètres zootechniçes et biù'économiçes du

troupeau agro-pasmal de la zfineRetail avec ceux généralement admis dans I'ensemble sun-

régional.

- la plojection (très zuccincte) d'un réaménagement de I'espace physiçre et social des

casiers/hors casiers qui tienne compte de I'importance de la main d'oeuvle salariée dont le

développement pogrrait tendre à transformer les exploitations familiales (qul insist€nt plus srn

le social) en en@rises familiales (qui insistent plus sur l'économique).
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Introduction
!

L'étude 1néliminaire enteprise en Juillet lwzet portant sur les conséquences socio-

économiques du réaménagement du r6eau hydraulique de Retail avaitdébouché sur un cefiain

nombre de conchsions dont les principales sont :

- du point de rnre sociodémographique, I'importance numérique des populations conce,rnées

par I'exploitation des hors casiers longeant le drain Retail et surtout la complexité des

rapiports tissés entre elles du fait de cette exploitation.

- du point de vue socioéconomieuê, la place des hors casiers dans le prrocessus de production

des biens matffiels et de reproduction sociale des exploitations.

- du point de rnre sociologigue, d'une part I'enjeu foncier des hors casiers çri s'inscrit dans

une sinntion de concurrence entre les exploitants des casiers, les pqulations des villages

riverains de la anne aménagée de I'Office du Niger, les migrans récents (dæuis 1984)

constitués essentiellement de Bella, de Harratines, d'autre part la hansformation en

travailleurs salari* d'une bonne partie des populations ext&ieures à I'exploitation do casier

rizicole, c'est à dire les habitants des villages riverains et les migrants.

L'éilde complémentaire quant à elle se veut plus concrète :

- en allant au delà des descriptions qualiAtives de la première phase par la quantification du

poids réel et du mouvement effectif de la force de havail en oeurme dans le casier ReAil.

- en dégageant la place effective des hors casiers dans les préoccupations rizicoles des

exploitants du casier et dans les occupations maraîchères. A ce niveau, la distribution de la

main d'oeuwe familiale et salariée sera abordée ainsi çe la distinction entne Retail I et 2

réaménagés et Reail 3 encore à l'état.
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Elle se veut aussi plus complHe en allant au delà des activités rizicoles et maraîchères des

seuls exploitants du casier pour s'apesantir rur les préoccupations pastorales des exploitants

des casiers rnais aussi sur celles rizicoles et pastorales des villages sihrés nn la ceinhne

dgnaire, des populations "flottantes" des camps et campements de Bella et Peuls. Par ailleurs,

si les productions rizicoles et dans une moindre me$tre maraichèles sont connues, celles

pastorales le sont peu ou pffi, d'où d'une part une évaluation du mode de conduiæ des

animaux, de leur occupation de I'espace du casier corune du hors casier, et d'autre part une

indication en pointillé d'une organisation physique de I'espace du hors casier et de I'espace

social.
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Siûratior de la force de travail dans I'exfloita4ot' fu casiers rizicotqs :

L'évaluation des populations concernées par I'exploiAtion des hors casiers lors de la

première phase de l'énrde avait montré ente autes :

(i) quatre t5pes d'intervenants dans les hors casiers : les exploiAnts des villages "colons',

ceux des villages non "colons" sifués sur la frange drrnaire bordant les terres irri$ées, les

populations "floftantes' constituées de migrants récents (d€euis 1984) et des groupes Peuls

plus anciennement installés dont I'ocanpation principale est la conduite des troupeaux, enfin

I'Of,frce du Niger qui prétevait jusqu'à une date récente son dii par hectare exploité.

(ii) trois catégories d'e.xploiants : ce sont les exploitants "propriétaire' de leurs parcelles,

propriété dont I'origine et le fondement remonteraient au droit de la hache, les exploiunts

métayers, locataires et emprunteurs résidant non seulement dans les villages du casier Retail

mais aussi dans ceu( sinr& nrr le cordon dunaire et enfin les employ6 salari* çi se

retrouvent parmi les villageois r6idents du casier et du cordon dunaire mais aussi et surtout

au sein des populations migranæs.

Ce,pendant, la mesure exacte de leurs relations n'avait pas pu être cernée dans la première

phase; aussi, les aspects socio-démographiques et socio4onomiçes caractfrisant ces

relations n'ont - ils pu être approfondis.
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I - Aspects socio-démogrryhiques : :

L. dans le casier : L'attribution des parcelles rizicultivables par I'Office à une fumille

d'exploitants se fait sgivant le nombre de travailleurs humains ou TH. CeeenOant, le nombre

de TH, dans les conditions socio-culunelles maliennes, Il'â pas a priori des rrypona directs

avac la charge 'sociale" du chef d'exploitation. Ainsi, il s'est avffi à travers nos énrdes po[rr

l'ensemble de laznreRetail (1,2,3) que les'bouches inutiles" c'est à dire en de-çà ou au-

delà de TTI concenpnt jusqu'à 25,U% de la population d'une exploiution; ce chifte est

sensiblemeut le même pour Retail I et 2, 25,08. R€ûail 3 non r&abilité a lui çrelçe

2t,70Vo. L'impact de la re1abilitation de Reail l et} n'apparait pas à ce niveau. Cet imPact

est tout autre si I'on compare le pourcentage de bras valides ayant des relations frniliales

indirectes (cousins, neyeux, beaux frères...) avec le chef d'exploiation. Ce rapport est de

2l ,4% pour Retail 1 et 2 et de 19,48% pour Reail 3-

Du point de we socio-démographieu€, on voit apparaitre qu'avec le r@ il se

constihre une main d'oeuwe familiale dont le fondernent porte plus sur des rapports

écononiçes que consanguins encore grc ces derniers sont ceux çi sont mis en avant- Le

réaménagement drr r&eau afiire donc gns main d'oeuwe familiale à faibte cbarge économique

et sociale : pas de sataire débaft et les prestations sociales dues par le chef d'exploitation ne

sont exigibles par le 'parent" qu'après une période d'essai plus ou moins longue (2 à 3

canpagrc). n faut précis€r çe le rryort affins/fils n'a pas eûeme dépassé le seuil de

tolérance (251307").

par cmtre, le taux de salariés permanents insùall* dans les exploitations par rapport au

nombre de Th est en général très faible dans I'ensemble de la znne Reûail : 3,62%; ce taux

n'est que de2,8% porrr Retail I et} rnais de 4,547o pour Retail 3. Ceme différence pourrait

s'expliqger peut être par la possibilité qu'ont les exploitants des casiers non réam&agés de

fournir des parcelles à leurs manoeuwes pernan€nts dans les hors casiers. Cependant, le

recflrrs à rnre main d'oeuwe salariée tenrponaire est très inpontanæ dans toute la zone Retail

: 75% des exploiations Reûail I et Retail 2 et près de g0f. pour R€tail 3-
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Si la forme collective de cette main d'oer{vre (groupes de femmes, groqpes de jeunes)

se recruûe essentiellement au niveau des villages du "colonat", les formes individrclles

pnoviennent essentiellement des villages anciens sinrés nn la frange dunaire et des popletions

"flottantes' qui en constituent le gros morceau. L'importance de cete d€rnière catégmie de

main d'oeuwe est toute relative en fonction des années; elle participe généralement très peu

aux premihqs opérations agricoles de labour et de planage accomplies à près & 68% par la

mnin d'oeuwe familiale de Retail 3 et ù 65% pour R€tail I et 2. Crf/rg, non participation

frouve son explication à deux niveaux : le démarrage de ces activit* dans les rizières

correspond plus CIr moins au nettoyage des champs ûmaires ryi intéressent ceûe catégmie

d'une part et d'autre part le départ massif pour le casier ne se déclenche que qland on est str

çe les culunes pluviales sont ratées du fait du retard ou de I'insffsance des pluies. Elle

s'explique aussi par le niveau d'équipement des exploiations çi en cetc phase consomment

relativercnt peu du havail par rapport au nrcyen dc prodrrction.

b. dans les hors casiers : un certain nombre de campements Kel Tamacheq sont installés sn

la bmdure dmaire ceinurrant les hore casiers. Les caryements comprensd çelçres 130

familles vivent essentiellement des prestations de services dans les casiers et dans h ville de

Niono et partiellement du fruit des parcelles de cffiles cultivées sous pluie. I-es activitA

rizicoles dans les casiers sont ertreprises au coût de 17.500 F CFA/moidfaraillqlr nourri

et logé et de 20.000 àzz.lælmoidtravailleur non nourri et non logé. La phpart fu sahie
individuels rencontn* dans les casiers se recrutent justernent parni c€ile population, les autres

provenan! des vitlages riverains ou du casier.

I-es auhes activit6 salriales entre,prises par le groupe concerneût le ramassage et la

vente de bois de chauffe au compte des pro'priétaires de charreues, le gardiennage d€s jardiru

maraichcrs et des champs de ta, les aidemaçons etc.
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2 - Aspects socio-économiques

Deux formes principales sont rencontrées-au niveau du ûavail salarié temporaire : la

forme collective qui comprend essentiellernent les groupes de femmes, et des jeunes, et la

forme individuelle où se retrouvent essentiellement la population "flottante" Kel Tamacheq

et secondairement au niveau des "paren8" issns des villages anciennernent colons txr non.

- I-es groupes de femmes : Quoique relativement récente, I'utilisation de cette forme de main

d'oeunre prend de plus en plus d'ampleur dans toute lamne ReAil. Cependant, aussi bizarre

que cela paraisse, on fait plus ap'pel à cette catégorie de travailleurs dans Retail 3 non encore

réaménagé Q5% des exploitations) qu'au niveau de Retail I et? r&ménag& Q5,70*). Si

à Retail 3 près de lW% des exploiAtions qui font ap'pel arDK groupes de repiqueuses les

dirigent essentiellement vers les opérations de repiquage et secondairement vers celles du

désherbag€, à Retail I et 2, m% de ces exploitations les utilisent dans les opérations de

repiquage et seulement 3,50% dans celles du désheôage.

Cet appel aux repiçeuses au détriment des groupes de jeunes (3,5% des exploitations

de Retail I et 2 et 257o des exploitations de Retail 3) réside dans le 'dumping" opéré par

elles : elles repiqueraient I'hectare à 12.500 F CFA non nourries et souvent avec paiement

différé, alors que nourris, les groupes de jeunes demandent 15.000 F I'hectare en exigeant

le cash. Cependant, si malgré le "dumping", elle sont très peu sollicitées dans les casiers

réaménag& de Retail I et} (comparativement à Retail 3 s'enænd), ceci s'expliquerait d'une

part par rapport à la qualité du travail fourni mais d'autre part surtout à cause de I'importance

de la main d'oeuwe familiale indirecte qu'on y rencontre Q7,8%) des TH).

- [æs Eoupes de jeunes : Ils perdent de ptus en plus le marché au profit des femmes : seules

25% des exploitations leur font appel au niveau de Rdail 3 et 3,57% au niveau de Retail I

et 2- I-e coût et la qualité du travail expliqueraient en partie cette situation.
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- Iæls salariés individuels : Ils se composenf de deux groupes, les temporaires et les

permanenb et proviennent des villages anciens de la bordure dunaire et des camps et

campements disséminés en nébuleuse le long des hors casiers. I-es salariés æmporaires sont

utilis6 par 66% des exploiations de Retail 3 et pu 57% des exploiations de Retail I et?.

euant aux salariés permanents, ils r€er*€nt€nt pour I'ensemble de Retail 3,62% des TH.

Il faut préciser que le recours à cete main d'oeuwe temporaire consenrc essentiellement

des opérations de repiquage et de O*nertage. I-es opérations de laborn, de planage et

d'installation des pépinières sont généralement entr€prises pt la main d'oeuwe frmiliale

(direcæ ou indirecte) et par les salariés permanents-

Structure foncière des hors casiers

L'éhrde préliminaire a débouché sur le constat selon lequel la stnrctrue foncière des hors

casiers est ambigûe et grosse de problèmes. L'ambiguîté réside dans I'existence de deux

droits, celui coutumier qui prône le principe de la terre au premier occrrpant et celui de I'Etat

malien qui se reconnait l'éminence sur la terre. Grosses de problèmes pûrce çe d'une ptt,

même dg point de vue s@ifique du droit coutumier les préûentions foncières des diffénents

villages 'colons" ou non se chevauch€nt, d'autre part les p'ratiques de location, de méayage

et de prêt $u y sont développés acnrellement sont faites srn la base des règles non écrites et

pas précises.

En fait, le réaménagement du r6eau hydraulique relativise d'un point de we stricæment

foncier I'importance des hors casiers tout en créant à court terme des sinntions économiques

difEciles pour les habitants de la ceinture dunaire et pour les migrants; à moyen terme, il

entraine des siûrations sociales et économiques explosives pour les exploitations du casier.

Cette double impasse se retrouve aussi bien par rapport aux activités rizicoles, et maraichères

que par rapport à celles pastorales.
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1. Par rapport aux activités agricoles.

a. Rétrécissement des zup€rficies : Quelques -2190 ha utiles du point du rnre agricole

principalement prolongent le sectern Retail de la r.crtre de Niono et re,pn6entent à peu près

6l % des superficies rizicultivées de I'ensemble des casiers Reail avec un rendement pouvant

aller jusqu'à 3tlha et intéressant une population égale sinon zupérierne à celle des casiers. De

cette zuperficie 1.500 ha environ d@ndant de ReAil I et? avaient, à cause du débmdement

du drain, une vocation essentiellement agricole (agricole dans le sens de culnrre maraichère

et cêréalière) et secondairement pastorale sur la base de la paille de nz et des éteules des

champs de mil. Des 690-700 ha prolongeant Reail 3, qrelques 400 ha constituent des lianx

de pacage des tnoupeaux de la ville de Niono, des transhumants et des animaux de N4, le

restant étant objet de spéculations rizicoles et mraichères de la part des habitants de Niono

et de Nango sous le couvert de la Station du Sahel, des habitants des casiers de ReAil 3 et

de ceux du village de NTilla.

Iarétrabiliationdur*eau aramenécepourcentage, læ67%, à 13% pornl'ensemble

du r6eau Reail (1, 2, 3) en intéressant seulement 25% des exploitants des casiers aux lieu

et place de cette fourmilière qui s'affairaient. La part des hectares rizicultivés en hors casier

par rapport au casier passe I 3,0% et n'intéresse plus que 14,25 % des 69/ elçloiAnts de

Retail 1 et 2. Dans la a)ne de Retail 3 (çelques 29A ba) non r&ménagé, 50% des

exploiutions sont encore concernées par 32,36% fu srperficies rizicultivables en hors casier,

le reste étant sous la coupe des exploitations des villages siûés sur la frange dunaire et de la

po'pulation migrante par le biais du prêt essentiellement selon nos interlocuteurs.

Il apparaît donc que I'une des conséquences socides dtr réaménagement est de priver des

terres de culnnes d'une partie importante de la poprlation résidant dans le casier 
"1 

dans le

hors casier. Ces chiffies malgré leru faiblesse sont encore trompeurs car ils concernent des

parcelles rizicultivées cete année mais dont la récolæ est sérieusement compromise par le

tiriiiiquu ri !.tu prcsquç iw:a.. ct, "vr iivrr iôSrtrs uC iigdfi r ur.; ,,[ lic i'.ii5,'r.ïiSAnCc rlt

débordement au niveau de Retail 3 où pas mat de parcelles de riz ont sécM sr pied.
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b. Occupation et gestion Watiale : L'ambiguité et les problèmes fonciers de I'occupation

spatiale des hors casiers, s'ils n'étaient pas néghgeables avant la réhabilitation du r6eau,

s'exacerbent de nos jogrs au niveau de Retail 3 par le fait çre les hors casiers ôr point de vrre

de la production deviennent une denrée rare ef son occupation un objer de stmtégie politique

et économique dans l'éventualité d'un Retail 4. Ainsi, se sont constinr6 des regroupements

d'un certain nombre de familles ayant essaimé dans b tnne depuis 1984 dans des sites

prosaiçement appelés N7 Corna (155 familtes), N4 Coura (25 familles), Serewel (38

familles) avec des actions politiçres telles par ex. I'assemblê générale tenue le 10 Mi lWz

à16hàNiono.

n se constitue, dans cette occupation en force des hors casiers par ceux qu'on a

I'habigrde d'ap,peler population flomanæ une alliurce entre les 'propriétaires terriens'

taditionnels des villages sinr6 sur la ceinnrre dunaire et cette population flottante

essentiellement constituée de Kel Tamac@ bella mais aussi de Sonrdî, Peuls, Rimaybe contre

les 'propriétaires" des villages de la zone irriguée. Ainsi, la population de NTilla a demandé

que le campement de N7 Coura ne déguerpisse pas du siæ qu'il occupe malgré I'ordre de N4,

se portant garant du groupe; en fait la population de NTilla tente par tà d'asseoir sa position

foncière. D'autres familles de N4 se d6otidarisent de letlr village qui voudrait râerver ce

siæ au pacage des animaux en procèdant à la distribution des parcelles maralchères aux

po'pulations Kel Tamacheq et autres en voie de sédentarisation.

par aillerrs, I'existence des parcellæ individuelles dans le casier comme dans le hors

casier r été confirmée pour I'ensemble des casiers de Retail par près de 50% des exploia-

tions, parcelles dont I'exploitation est réalisée par I'ernpnrnt de I'Quipement familial (60%\,

par I'utilisation d'un travail salarié Q2%, ou par celle d'un travail parenal. Ce'pendant, SO%

seulement des exploitations de Retail 3 confirment I'existence de parcelles individuelles ou

jomforo et ce, essentiellement dans les parcelles maralchères ayec ernprunt de l'équipe,ment

familial (33%) et I'utilisation d'un travail salarié pour leur mise en valeur (67%).
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c. "Nouvelles" techniques culturales : l* cuçage du drain Retail et la réfection de ses

cavaliers au niveau de Retail I et 2 a pour convftuerrce au niveau de Reail 3 d'y limiter

sérieusement les débordernents des earrx dans le'hors casier, donc de réduire les zuperficies

des culhrres rizières et mardichères. Pour pallier à ce manque de débordement nah'rel, deux

techniques sont entreprises par les populations : creuser une espèce de canal d'amenée (plutôt

de rigole) pour arroser les parcelles ensenerrcées en riz ur préparées pour le maraîchage,

d'une part, défoncer des puisards de 3 à 4 m de profondeur pour arroser les planches au

niveau des jardins maralchers d'autre part.

La première technique est timitée par le bas niveau de I'eau dans le drain qui est par

ailleurs très en contre bas par rapport aux parcelles de cultures. I-es barrages sur le drdin pour

élever le niveau de I'eau éunt interdits, (et I'interdiction plus ou moins respectée), la vanité

de cette première technique est viæ démontrée; Quant à la seconde, elle est le fait des

groupes de migrans en voie de sédentarisation et qui la prratiquaient dans le lit du lac

Faguibine dont ils sont originaires. Plus efficace que la première technique, elle n'en pr6ente

pas moins d'inconvénients notamment sa trop grande consomrnation de main d'oeuwe, la

limiation des zuperficies rnaraichères et I'exclusion momentanée des populations des anciens

villages qui la méconnaissent. Cependant par rryport au coût d'autres techniçes (pompage

mécanique par ex.) elle demeure une alte,rnative intéressante pour la mise en valeur agricole

des hors casiers priv& des eau du débordement du drain.

2- Per raplnrt au- activités pastorales

a. I-e cheptel bovin : Il est numériquement nès important dans la zone comme montré dans

le tableau ci-après. A ce troupeau autochtone très impressionnant il faut ajouter les troupeaux

'étrangers" aux villages des casiers Retail estimé à E.Om Étes et celui des boeuft de labour

très nombreux dans une région où la culnne afielée est domfuunte.

Les truupÉËux triurshumanlr sont sstirnÉs par les p'r.rpuiatiuiis ii€ Retail (1, 2, 3) à 86 pour

9.100 têûes.
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Cependant, cette imporbnce numérique $u bétail ne se reflèæ ni srn I'organisation

foncière pastonal€, d à travers les paramètres zootechniques des trurpeaux résidents, ni sur

une utilisation opimum das produits d'élevage.'

Tahleau I : Estimation trorryeau/village por la zone Retail (1, 2, 3)

* Source : Secteur Elevage, Niono, vaccination 91, 92

Section Elevage, Retail

b. les petits ruminants : Il n'existe pas de données chiffrées à ce niveau mais il apparalt que

20,8% des 55,5% des exploitations de Retail I et} qui utilisent partiellement leur surplus

agricole à I'achat de béAil le font en petits ruminants (mouton et chèrne). A Retail 3,28,57%

de,s 7A% des exploitations qui achètent du bétail avec le srrplus agricole le font en direction

des petits ruminants (chèwes).

Durant les années "fastes' les familles des populations migrantes atrrment s'acheter une

ou deux chèwes; il en est de même des populations des villages situés str la bordtre Ômaire

qui sont essentiellement chéwiers (NTilla).

Tnne Retail Bovins d'Elevage Boeufs de labour Total

Km26

Nango

Sassagodji

Tigabougou

Sagnona

Niessouma

Welintiguila

Wérékéla

Tissana

Ténégué

1005

672

818

360

955

377

594

303

695

r002

247

r32

r55

ll0
275

89

26
145

n6
242

1252

804

n3
470

1230

ffi
800

u8
wr
tzu

Total 6781 t777 8558
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c. Organisation foncière pastorale : A ce niveçu, il est à préciser qu'il existe des nuances

importantes voire des différences entre boeufs de labour et bovins d'élevage. IÆs boeufs de

labour coûrme les bovins d'élevage n'ont pas drenclos villageois. Cependant, alors qrre les

enclos familiaux destinés aux boeuft de labour exi$ent dans 7 villagesll0, ce durant toute la

saison de culnne, seuls 2 villages/lO de la zone Retail reconnaissent leu existence porn les

boeufs d'élevage, et ce de mars à Juin. Par conhe la pnatique du piquet est développée dans

tous les villages de la zone pour les boeufs de laborn mais s€rdit ilrconnue pour les bovins

d'élevage. Par ailleurs, seul un village reconnait I'existence des gfoupes de pâture avæ V2

têtes au niveau des boarfs de labour. Quant aux bovins d'élevâgê, il n'y a ni groupe de

pâture villageois, d départs en hanshumanse regroup6 selon les villages : tous les troupeaux

des bovins d'élevage sont familiaux ou indiviôrcIs.

Une telle individualisation de la conduiæ du trorpeau se uadnit au niveau de la gestion

de I'espace par une faiblesse sinon une absence de I'emprise foncière pastmale même si

I'existence d'eryace pâtunable en dehors des rizières est reconnue Q0% des réponses), espace

qui se partagerait entre casier et hors casier. Si I'existence des zones de passage aménagées

pour les nnimaur est attest& par 20% des villages, ainsi Ere celles des abreuvoirs, leur

faiblesse numériçe et leur inefficacité sont dénoncées. Bien que zone de Uansit et de séjqn

de saison Sche de troupeaux imporEnts de bovins venus d'ailleurs (du Farinaké et du Mêma

par ex.), rien n'est conçu pour les recevoir et les canaliser. Aussi, les conflits fonci€rs

consistant ailleurs en occupation de gites d'étapes, de pisæs de transhurnance et autnes sult

ils inconnus dans cefte zote; par contre les dégâts de champ dont I'existerrce est d'autant phn

explicable que rien n'est hit sur le plan ryatiat pour les éviær sont @uents, essentiellement

dans les hors casiers où il n'existe auqrne piste tracée d'accord partie et conÔrisant à un

abreuvoir ou à une zone de pacage.



Densité Delta Retail

(ha/tête) 2,64 3,90

I
I

Tableau 2 : Pression troupeau sur pâturage Delta du Niger Mopti (mars 8l)*

zone Retail (sur paille de riz hors casier)* *.

* Chiffre donné dans ESPR, 92. "Système d'Elevage en 5" Région.

* * en supposant que tout le hors casier est rizicultivé et en considérant

(i) la rès faible qualité fourragère de la paille de riz et

(ii) en ne tenant pas compte des troupeaux étrangers L la zone (9.100 Étes)

on se rend compte que l'élevage dans larcne à moins d'une supplémena

à la catastrophe.

l6

et la

tion curt

I
t
I
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d. Paramètres zootechniques : Iæ croft naûrel est actuellement le mode le plus important par

lequel le troupeau grossit : près de 66% dtr troupeau relèvent de ce mode alors qrre le

pourcentage des animaux ayant rejoint le troupeau par I'achat est e Y%. L'importance du

croît nanrrel expliçe le fait que 47,8% des animaux ont plus de 5 ans dans le houpeau et

52,17 % ont entre 2 et 5 ans. Ces chiftes concordent ayec ceux décrivant le mouvement

interne des aninaux : le pourcentage des bovins rentr6 cetûe année par rappffi aux bovins

sortis est de 201%. Des 7,0% des bovins sontis cete année, 28,24% le sont par la Yente,

3,U% par la perte, 65,38% par la mort û.1,9% par le don-

Tableau 3 : Croît du troupeau

I
I
I
t
t
I
I
t
I
I

Naissance

Achat

!\. .. . - + Y)..^r-

86,ffi%

2,95%

Mortalité 65,38%

Vente 28,24Vo

Pcfie j aaez^

Dons et Prêts l,9%o

Iæ taux de déstockage du troupeau tourne autour des taux rencontrés dans l'élevage agro-

pastoral au Mali en général (11%).

Total sortie 521733 goit7,E%Total entrée 1051733 soit 14,32%
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par contre, d€s 14,i2% de bovins rentrés ïtr" année 86,66 le sont par croît naturel,

2,g5 % puachat etl0,47% confiés. Iæ pourcentage relativement imporant des bovins confiés

explique la co-aprpropriation fu trotrpearx même quand ils sont individuels. Ainsi pour û%

des troupeaux, il existe un regroupement des propriéaires allant de 3 à 5 et pour û% de 6

à l0 propriéaires. parmi ces propriétaires, le groupe dominant est constinré par les

riziculteurs bien que l'ensemble des bogers disposent de vaches dans le troupeau dont ils

tirent le lait pour leur consomrnation. Parmi ces vaches W% leur sont prêtées, les 20% leur

aprpartenant. Il faut préciser que 80% des bergers conduisent le même troupeau de'puis plus

de l0 ans.

Tableau 4 : Comparaison entre troupeau ZÆre Retail et troupeaux Sahéliens srr quelques

paramètres bioéconomiques

I-a gestion dn troupeau ûelle que décriæ à travers le mode d'appro'priation et de conôrite

explique l,âge moyen élevé au ler vêlage (3,5 ans) et I'intervalle moyen entre vêlage, I an

6 mois. A travers ces chiffres, il apparalt que :

i) l,élevage dans cette zoîe plus que partout ailleurs bute sur une organisation qpatiale

inadéquaæ qui aurait pu lui permettre d'optimiser I'existence de la paille, de I'eau et des sous

produits agricoles importants; seuls les boeufs de labou sont zupplémentés durant les gros

travaux, les bovins d'élevage ne le sont guère.

caisse d,épargne même sr une pârr inrportmrc dteJ uoeufs de laborn sont tirés de ces troupeaux

: l,exploitation du troupeau, à part la force de travail est très faible voire inexistanæ pot[ la

consommation et la vente du lait ainsi que pottr la boucherie'

Paramètres bioéconomiques

3,5 ans

18 mois

4,8 ans

19,l mois

Age au ler vêlage

Intervalle entre naissance
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Exploitation familiale ou entre,prise famili4e ?

Avec le réaménagement du casier, la question de I'utilisation optimale des capacités

techniques des exploiUnts et celle de I'absorption d'une bonne partie & la force de travail

libérée par l'éliminatisa des hors casiers s'étaient posges brs & l'ébde 1néliminrire. la
réponse à cette double question, quoique laissée ouvetrte, impliquait pour être satisfaiæ çe
les exploitations arx quelles nous avons affaire de nos jours se transforment en entre,prises

familiales visant essentiellement audelà du social, l'économique.

Cependant, la solution d'une telle question peut être perçue en filigrane à travers

I'organisation socio-technique actuelle fu travail @riæ qualitativement mais srrtout

quantitativement et à travers la d€stination des revenus dégagés par I'exploiAtion inænsive

des casiers. A ce niveau la comparaism entre les exploihnts de Retail I et 2 réadnagés et

Retail 3 non réaménagé est très édifianûe.

1. Organisation socio-technique du travail : L'hypothèse selon laquelle le râmfiagpment des

structures hydrauliques aurait pour conséquence entre autre un sous emploi réel d€s

éEripemen8 et de la force de travail disponibles au niveau des villages durant la périodc dc

labou et de planage ne semble pas résister à une description et à une analyse quantiAtives

des différente.s activités de production.

(i) Participation aux activités : les principales activités à reænir sont celles fu labour, du

planage, de I'in$allation des p@inières, du re,piquage et du désherbage. Même si touæ la

main d'oeunre disponible dans une exploitation n'est pas dirigée auûomatiçement et en même

temps srn toutes les activités, sa distribution montre en fait qu'il n'y a pas un sous emploi des

équipements et de la force de tavail, bien que certaines activitA tel que le repiquage soient

plus sgaggmmeû'ices de main d'oeuwe que d'autres.

I
I
t
I
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Ainsi, 65% de la main d'oeuwe disponibfe au niveau de Retail I et 2 participent aux

activités de labour , ffi% à celle du planage , 54% à I'implantation des pépinières (installation

et arrachage>, g+% au repiçrage et ffi% au désherùage. Si certaines personnes ne participent

qu'à une fir deux activités, la plupart se retrouvent dans toutes les activités au frr et à mesure

qu'elles se déroulent. En frit, il est important de signaler que la même distribution de la

force de travail dans I'espace et dans le temps se retrouve au niveau de ReAil 3 rnn

réaménagé, la seule différence, compréhensive, résidant dens I'imporAnce prise par deux

activités, I'implantation des pépinières (62%) et le déshffbage (83%).

(ii) Domaine de réalisation de ces activités : Ce qrd est visé à ce niveau, c'€st la détermina-

tion du degré de transfert de cette fmce de tavail entre les différentes eryloitations d'un

même village, entre les villages d'un même casier, entre casiers et enfin entre casiers et hors

casiers.

L'affirmation selon laquelle les hors casiers et les cultures pluviales pourraient être un

déversoir du trop plein d'équipement et de force de travail à travers certaines formes &
presations de senrices doit être sérieusement nuancê : près de 99% de la force de travail

familiale sont dirigés dans le casier de I'exploitation ayec 98% dans ses champs. Seuls 8%

de la force de tnavail familiale peuvent être dirigés vers les cbamps d'autnri, 9,8% vers les

hors casiers avec seulement l0% en fourninrre de travaux à façon, 3,5% oomme havail

salarié et 5,17% en aide à des parenB.

Ces mêmes chiftes se retrouvent sensiblement au niveau de Retail 3 : 99% pour le

travail dans le casier occupé par I'exploiation ,95% pour ses cham[x ,26,24% pour les hors

casiers, 14,89% pour les champs d'autrui avec 25% de prestation de service, 17% en aide

aux parents et 7 % comme travail salarié.

Ainsi, I'utilisation massive de la main d'oeuwe familiale au profit de I'exploitation est

*" Orr.e personne ou au niveau des hors casiers est plus prononcée dans les exploiations

de Reail 3. Par ailleurs, le recours à la main d'oeuwe salariée rend cadrtçe la tttèse selon

laquelle les exploiAtions sont de gros prestataires de service et de Eavail.

I
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(iii) Destination des surplus agricoles : La saisip du mode de distribution du revenu agricole

et surtout sa destination permet de mesrrrer le comportement d"entre,preneur' ou non des

exploitations familiale.s et partant de dégager une tendance de I'organisation spatiale.

Tableau 5 : Mode de r@artition du revenu agricole selon exploiations nrivant

Zone Retail (1,2,3) et Reail 3.

Is préoccupations sociales des exploiAtions sont très importantes mais ne masquent pas

les soucis de production. Ainsi, fl% des cheft d'exploiations de Retail I et? se précipitent

pour célébrer un mariage dont 33,3% pour un mariage de cadet et 16,6% à d'autres

mariages (le chef d'exploiation lui-mêrne). Iâ préoccupation qui consiste en renforcement

des équipements agricoles est pr6ente dans N% des exploiations de Retail 3 et dans 38%

de I'ensemble des casiers de Retail avec renforcement de l'atelage cornme élément dominant.

L'amélioration des moyens de transport rapides tels que yélo, mobyleues voire voihre

préoccuperait 20% des exploiations de retail 3 rnais 55Vo de I'ensemble des casiers Retail.

La reconversion du surplus agricole en Htail se rencontre dans 55% des exploitations

de Retail (mais 7A% des exploitations de Retail 3). Cependant, cet engouement pour le Htail

porûerait très peu srn les taitières à l'éAt actuel des choses (10% pour I'ensemble des

exptoitations de Retail mais 1% porn Retail 3) mais surtout sur les boeufs de labour, 42,85%

des expioitarious, les âncs 28,57';b, iç's chèv'res 28,3i% W,ut'Retaii 3 conne 55% vn bccuf

de labour, 40% en iines, 20% en moutons, et 5;57o en chèwes pour I'ensemble des

exploitations de Reail.

I
I
I
I
I
I
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Retail 1,2, 3 (%) Reail 3 (%)

mariage cadets

autre mariage

Renforcement équipement agricole

Moyen de transport

Achat bétail

33,33

16,ffi

38

19,u

55

30

20

40

20

70
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Ainsi, I'importance des bovins d'élevage rencontrés ne doit pas être impttée à une

sûatégie globale des exploitants dont les troupearx ont grossi plus par croit nahrel que par

le marché mais seulement à une minorité. Ceci expliquerait leur f;aible emprise sur

I'organisation spatiale et en partie leur faible productivité.

I
t
I
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Tableau 6 : Mode de distribtrtion achat bébil zuivant exploiAtions

Espèces Reail I et? (%) Retail 3 (%)

I-aitière.s

Chèwes

Moutons

Anes

Boeufs de labour

10

5

20

40

55

1

28,57

28,57

42,85
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Conclusions :

I-es conséquences socio{conomiques du râménagement des structres hydrauliques de

la zone Retail portent essentiellement :

- du point de we socio-démographigu€, sur I'augmentation nurnériçe très sensible de la main

d'oeuwe familiale indirecte (cousins, neveux, beaux frères...) dont une forte et longue

présence au sein des exploitations risqrrc d'entraîner à moyen terme tltr au moment dÊ la

diqparition du chef d'exploitation titulaire actrcl une réorganisation des stnrcûnes familiales

avec comme objectif le remembrement des parcelles ou tout au moins I'amplification des

parcelles individuelles qui ne se rencontreraient ac:luellement que dans les zmes mraichères

(casiers et hors casiers).

I-e recours important à une main d'oeuwe salariée, quelle çe soit sa forme, et la faible

prestation de services indiquent la marge de manoeuwe reduite dont diqpocent les différentes

exploitatisns rlans la mise en vdeur des parcelles rizicoles ùr casier. Sous cet angle, la perte

des superficies rizicultivables du hors casier ne suppose ni un sous emploi effectif de leurs

moyens de production, ni uû manque à gap€r en rn imporant pour I'ensemble ôr casier,

bien qu'une telle sinntion Fisse être vécue dramatiquement par une poipée d'exploiaûons

: des 25Vo des exploiUtions travaillant en hors casier, 50% détiennent plus de 78% des

zuperficies exploitées. Par contre une perte en parcelles maraîchères risque d'effie remarquable

d'un double point de we économique et socid.

- du point du we socieéconomique, d'une part la constitrtion des brigades de re'piqueuses

qui sont en train de modifier la dynamique de I'espace social des casiers Retail, d'autre part

sur I'occupation tous azimuB par population migranæ (Bella, Peuls...) de I'eryace du hors

casier devenu sans inéret du fait fu manque de I'eau pour les usagers/pnopri6aires

traditionnels, les villages du casier comme ceux de la frange ômaire. Dans I'optiçre d'un
t'. t 

-. , .,,, ,..

developperont deux processus différents mais organiquement liés zuivant qu'on a affaire au

casier ou au hors casier.
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Au niveau du casier, les exploitants de Rçrail 3 rejoindront très tôt ceux de Retail I et

2 dont ils reproduisent déjà tous les comportements. En effet, qu'il s'agisse de I'utilisation

de nouvelles technologis, fu recours à la main'd'oeuwe ou de la redistribution des srplus

agricoles, les diff&ences actuelles entre R€tail | û.2 réaménagés et Retail 3 à réaménager

sont minimes dans les principes. Comme par un phénomène d'osmose les exploitations de

Retail 3 ont pris à lern compte I'essentiel des paquets technologiques introduit€s par

I'animation et la wlgarisation. Aussi, le problème de perennisation des exploiAtions Retail

se siûrera moins dans la vulagarisation et I'animation agricole que dans I'organisation des

exploiants pour la maîtrise de leurs espaces physiçe et soci4conomiçle.

L'organisation de I'espace physique €st écartelée entre le développement Éessaire des

exploitations agricoles par le maintien et I'augmentation de la proûrctivité d'une part et

d'autre part la reconversion du srrphs agricole ainsi obænu dont I'un des manifestes, I'achat

et l'élevage de bétail par ex. pose des problèmes d'organisation de I'espace agricole. La

maîtrise de I'espace socio-économique se poserd d'abord au niveau des exploiutions et des

villages pour déborder ensuiæ dans le casier et les hors casiers. La satisfaction des besoins

de degx catégories de main d'oeuvle à I'intérieur de I'elçloitation (la main d'oeuvle frmiliale

directe et celle familiale indirecte) risque à la longue de poser problèmes 0es besoins allant

croissant) et de réagr négativenent srn I'objeû de production qu'est le casier. Au niveau du

village et du casier c'est que I'organisation technico-politique achrelle dtl village, I'A.V.,

risque d'e6e inqâante en s'occullant en même tÊrys des villagæis non exploitana (de plus

en plus nombranx) et des exploiants dont le nombre stagne ou évolue très lentement. Une

telle tendance s'amorce déjà au niveau de Reail I et 2 quand quelques anciens pnésidents

d'AV et cheft de villages se voient écartés de I'association villageoise. Aussi, s'agira t-il de

q&r un espace économique qui s'articulera $r un amenagement souple du casier €t du hors

casier autour de toutes les activités agricoles (au sens large du ærme c'est à dire riziculûne,

culhnes maralchères et d'autres céréales, activités pastorales.. .).

d'être le zuppmt physique, comm€! celui du secteur de Niono après les travaux de

réaménagement de ARPTON, de maigres pâturages et de cultures céréalières sous pluie.

I
I
I



I
I
I
t

a
!

I
I
I
t
I
I
l"'

I
I
I
I
I
l:
I

24

Une telle siûration pourra entrainer le gropsissement des rangs de manoeuwes salariés

qui ne pourront pas tous être absorb6 par les activités de production des casiers rizicoles,

d'où un véritable problème de survie de ces poeulations. Par ailleurs, I'espace du hors casier

rizicultivé ou exploité en jardins maraîchrs constiûre actuellement un tampon cerAin contre

lequel butte la pression des troupearx hanshunants. Sa disparition exacerbe,ra non seulement

les conflits de dégâts de rizières mais impliquera aussi un râménagement des activités

pastorales.

Ce réaménagement port€ra non seulement sur la composition et le mode de conduiæ du

troupeau mais aussi et surtout rur I'institutionalisation d'un espace pastoral qui ne serait plus

à défaut : seront dégag& des abreuvoirs, des aires de pacages et des couloirs d'accès cornme

le sont actuellement les aires de battage de riz.

L'introduction des culures fourragères dans I'esapce dévitalisé du hors casier par le

réaménagement du drain est iryensable pour deux raisons; la première porte sur le mode de

conduite et de gestion du trorpeau des erçloiunts qui fait que les reûombées économiçes du

troupeau sont insignifiantes : le tnoupeau ne nourrit pas son propriètaire de nos jorus. Ia

seconde raison est que le régime ptuviométriçe actuel ne favorise,ra pas un développement

à grande échelle des culures forrraghes - et qui peut cultiver du fourrage destiné à plus de

S.000têtespourTàgmois?-Pourlefaire,etencore,ooseraobligé&pnocéderàune

irrigation qui reposera plutôt la question d'un Retail 4.

Darrs tous les cas, le mode d'élevage pratiçré achrellement étant transhumant ne peut être

fixé srn les hors casiers qui par leurs zuperficies limitées et la faiblesse de la production de

la biomasse ne pourraient même pas zupporter les troupeaux autochtones (bovins d'élevage

et boeufs de laborn sars parler de petits ruminants et autres...). Laiss6 en l'état, les hors

casiers risquent de voir se développer par les nûrveaux occupants des culhres c&éalières sous

pluie mais aussi des pratiques maraîchères dont I'une des conséquences immédiates consisterd

..:*-<..1-,i:.-:i'1.,-ij.-.'''.;,.'].-l::el'l;:.--:',''.|,'..',.':.;:'ç!:ll.a!
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Dans une phase transitoire, il serait intéresSant de meËre en exergue le droit éminent de

la te,rre brandie par I'Etat (ceci est d'autant plus vrai que le manque d'eau de débordement

diminue sérieusement les prétentions foncières) et en concertation ayec les propriftaires

traditionnels, de rationaliser I'occupation et I'exploitation céréalières et maraîchères du hors

casier en liHrant fu eqpaces pastomux potrvant se prolonger dans le casier (le ranch

d'élevage projeté par la S.R.E.Z. du Sahel par ex.) dont I'accès aussi doit êûre réglementé.
I
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Annexe

Tcrmçsder-g5-érençes-rlour-llénrdçsociionomique

Aux abords de l'ensemble des casie,rs de l'Office drr Niger, existent des populations

exploiunt des ærres sflts le régime pluvial et utilisant éplercnt mqginalen€nt I'eau des

stucûnes hydrauliques (drains) non réaménagées-

I-es @ redonnmt au r6eau hydrauliçe sa fonction et sa pleine cryacité,

prive donc certaines populations de cet apport en eau-

Toujogrs dans le cadre de sa spécificité de projet expAinenat, Retail 3 émdie,ra ce que

r€pr5gotÊ socialemcnt et économiçtement "feffet réaffiagement' sur les porpulations

intdnessées par I'exploitation des ærres eir frange des casiers.

L'énde prénue se divisera en deux phases :

1/ identification de I'ensemble de la problématiçe hors+asiers

2/ approfondissement des situations relevées dans les domaines écmomiçes et fonciers.

Phase I : Identification

- iwentorier et évaluer les populations coûcernées par I'elploitation agricole des hors

casiers - leur lieu de résidence.

- ces popglations sont -elles concernées prtiellement ou totalement pr I'exploibtion en hors

casier ?
- comment les exploitans en hms casiers se sont recomertis zuiæ aux modifications du 't1pe

d'eryloiution' apÈs les réaménagements.
- çrelies sont les pnoductions agricoles A pasmales réalisées ?

- ératuer les c4acit6 techiques et économiques de ces elploiants ou éleveurs

- sur quels tlTes de systèmes fonciers ces p'roducteurs reposent.

Suite à cffiE pnenière phase, qur devrait être réalisée fin Juill€t, @
d'enquête srn les bases déjà définies cidessus, apporterait un phls large êhantillonnage-

@ serait conûriæ entre les deux phases pt un enquêteu malien.

Phase I : Foncier et Elevage

- approfondir les points caractéristiques relev* lors de I'identification

- metre I'accent sut tes çesions économiques (revenus, échanges,..détenni naffes pour

h peeanité des elçloiAtions et leur éventrrelle réorganisation

- la part du foncier dans ce qystème hors casiers

- approche spécifique de l'élevage :

. sa rQartition

. son m& d'exploitation

. éUrdier la possibilité de sa fixation sur les htrs casiers.
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