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Caractérisation et fonctionnement des unités de production
zone Office du Nig er : ét,aluatiort des revenus des productiorts
e.rploitotions en zone Office du i\tiger

agricoles en

végétales des

l. Introduction :

Le pro.;er gestion rlcs exploitations agricoles en zone Offlce du Niger s'itrscrit dans le cadre du

plan à lopg tcn1c. L'Office du Niger couvre 150 r'illagcs regroupés ell cinq zones de

prodlctiop (Macipa, Nior-ro, lvlolodo, N'Débougou et Kourotttlari) plus les villages qtri

{orlrept lc casie; Béu,ani qui exploitent euviron 55.000 ltectarcs pour la rizicr'rlture qui

corrtribue à près de 60 o/o de la production nationale. L'étude ne couvre que les zones de

Niolo, Molodo et N'Débougou qui comptent une population d'envirott 80.000 habitants avec

6.000 exploitations agricoles pour une superficie estimée à 27.000 hectares en riziculture.

Malgré le succès de I'intensification dans les trois zones ci-dessus citées, il reste difficile de

prévoir I'avenir des exploitations agricoles.
Ailsi certaips objectifi Ae I'intensification et de la production durable ne pourront être atteints

que s'ils sont n-rlr en relation avec les conditions de fonctionnement des exploitations

agricoles.

2. Objectifs

Objectif glohal

pour nrieux conrprendre ces conditions de fonctionnement des exploitations, la mise en place

d'un précapisme de suivi pour aboutir à un outil conseil de gestion semble indispensable. Pour

atteirrdre ce but, I'objectif global assigné à l'étude est de développer un ou des outils simples

et souples de gestion de I'exploitation agricole.

Objectifs spécifiques :

Les objectifs spécifiques sont :

- approfondir les connaissances sur les mécanismes de décision sociale et financière

des exploitations ;

- élaborer et mettre en place un mécanisme de suivi-évaluation permanent des

exploitations agricoles ;

- et enfin de mettre à la disposition des paysans un outil simple de conseil de gestion

de I'exploitation agricole.

Les données collectées au cours des trois premières années de l'étude ont permis de

dér,elopper un outil conseil pour l'ér,aluation d'un coût de production consensuel du paddy.

Cet outil est eu phase de validation. Cette année les résultats concernent le suivi du

maraîchage ( une des sources de diversification et d'augmentation des revenus monétaires des

exploitatùns) de la campagne lgg7lg8, de I'inventaire démographique et de l'équipement

agricole. Ces résultats du suivi sur le maraîchage permettent d'approfondir les connaissances

sur les mécanismes de décision sociale et financière de I'exploitation agricole et par individu

(homme, fetnme).
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3. Matériel et méthode

3.1 Choix des villages

Le choix des villages a tenu compte de l'état de I'aménagement des parcelles (type RETAIL,
type ARPON et non-reaménagé), du degré d'intensification de la culture de iz, entre autre la
proportion de la pratique de la double de culture de riz. Il a tenu compte également de la
position du village (au centre ou aux abords des casiers rizicoles, importance des hors casiers)
et la diversité ethnique.
Dans la zone de Niono deux villages ont été choisis: Tissana (N9, réaménagement RETAIL
a\/ec planage) et Gnournanké (Km 20, réanrénagenrent ARPON sans planage). A N'Debougou
le village Ringandé (réanrénagement RETAIL, 1994) a été chosi; tandis qu'à Molodo le choir
a porlé sur Hamdallaye (non réanrénagé).

3.2 Choix des exploitations

i-a classification paysame des exploitations agricoles animée par l'équipe de I'ICRA en 1994
a eté adoptée dans le cadre de l'étude de la gestion des exploitations agricoles. Cette
classification est basée sur la prospérité des exploitations et erecutée par les pa),ans rnênres.
Les critères évoqués ont été les suivants: le niveau de l'équipement agricole, le niveau
d'autosuffisance, la possession de cheptel et la taille de I'exploitation. L'exploitation de t1,pe I
est auto-suffisarrte et les autres ne le sont pas généralement.

I Dans chaque village l0 à 15% des exploitations appartenant aux trois types est retenu pour

I tles enquêtes sur les systènres de cuhure et leur fonctionnement (tableau I ).

I i:i:i:,i,: 
Répartition des différents rypes d'eryloitatiotts par village selon Ia ts'potogie

I
I
I
I
I
I
I
I
t

\zillage/type
d'exploitation

Tissana Gnounranké Rin-sandé Haurdallave

l'ype I l5 (2) tl (2) I (2) t4 (2)

Type II 41 (s) t2 (2) 27 (3) l3 (2)

TYPC III 25 , 3.; z4 (-+) 39 (4) 29 (1)

'i-otal 87 (iut 53 (E) 14 (9t 56 (8)

l-aille
clcharttillon

1,,,i, 15o,, | 2o/o 14'/o

re TC renthèsc :ldioLr. l( ir{)rr.illr',i t'rnirrilalion
lvpc I= crploitations bicn cquipcL:. ; rlo!uft-rsence alinrcntai .issurcc torrlc 1 ..:lirc;t:

ivpc ll = exploitat..rns nro).nnentclri cqulpecs. autosulllsancc aljnrerrta:rc assuréc sur l0 à ll nrots d i'annéc
Iypc lll = crploitations no:' tqulptc\. aLr:lsui:-rsarrcc alinrenta;:"c assrrréc sur 6 à 9 rttois ,!c l a-,née
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3.3 Collecte des données

Les données ont été collectées auprès des paysans des trois types d'exploitations ci-dessus
indiqués en 1997 et 1998 en utilisant des fiches d'enquêtes. Les variables de suivi sont : les
spéculations cultivées, ia superficie par sexe et par spéculation, les intrants utilisés, les
productions, l'utilisation des revenus, la démographie et l'équipement.
L'inventaire de la démographie et de l'équipement agricole a permis de caractériser les 3 types
d'exploitations identifiées par les paysans eux-mêmes.
Les données sont collectées sur 8 parcelles collectives (8 exploitations) et les parcelles

individuelles de 48 hommes et de 67 femmes, regroupées au sein de 33 exploitations. Il y a eu

45 exploitants de la classe I (26 femmes et 19 hommes), 33 de la classe II (19 femmes et 14

hommes) et 38 de la classe III (22 femmes et 16 hommes).Le nombre de cas est mentionné
chaque fois dans les tableaux. La production a été calculée à partir des carrés de rendement.

3.4 Méthode de calcul

Les facteurs de production( intrants, équipement, force de travail) ont été d'abord quantifiés
ensuite valorisés en terme monétaire. Pour la détermination du revenu brut la formule suivante a

été utilisée : Rb : Pb - Ch
Rb : revenu brut
Pb : produit brut
Ch: charges

3.5 Valorisation de la main d'æuvre

Bien qu'une distinction ait été faite entre main d'ceuvre familiale et main d'æuvre non familiale,
la valorisation de la journée de travail n'a pas varié.' En effet le HJ (homme jour) a étê valorisé à

1000Fcfa quelque soit la nature de la main d'æuvre . Un (1) HJ correspond à la.prestation d'un
homme valide au sein de l'exploitation pendant huit heures de temps.

3.6 Valorisation des intrants

En zone office du Niger les intrants utilisés en riziculture et en maraîchage restent :les semences,

le DAP, I'urée et la fumure organique. Ces intrants ont été quantifiés par hectare et valorisés
suivant le prix moyen du marché. Pour ce qui concerne la semence auto fournie, elle a été

valorisée à 125Fcfa le kg.

3.7 Valorisation de l'équipement

I 
"o*|;: 

animaux de trait et le matériel agricole, les prix moyens sur le marché ont été Pris en

Nous avons appliqué le calcul de I'amortissement linéaire sur cinq ans sur le matériel agricole et

les animaux de trait. Egalement les frais de réparation et d'entretien des équipements et des

animaux ont été regroupés sous le rubrique charges de structure.

3-8 Méthode de traitement et d'analyse des données

Ce travail a été fait en deux étapes r 
O

I
I
I
I
t
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- la première a constitué au dépouillement à partir de la base de données du PGEA. Cela nous a
permis de regrouper les données nécessaires.
- la seconde étape a consisté à la saisie et à I'analyse des données. Les logiciels SPSS pour
Windows versiotr 6.1 .3 et Exc el 9l ont été utilisés. Pour le traitement de texte le logiciel Word 97
à été utilisé.
Nous avons commencé par évaluer les revenus au
dire:

niveau de chacune des trois activités. c'est-à-

- les revenus de la riziculture de saison,
- les revenus de la riziculture de contre saison.
- les revenus du nraraîchage,
- le revenu agricole.

L'analyse a été faite au niveau de chacun de ces quatre types de revenu suivant :

- Ie tvpe d'exploitation( type I, II, III )
- l'état d'atnértagenrent des parcelles( réaménagees ou non réan-rénagées.

4. Résultats et dicussions

4.1 Revenus de la riziculture de saison

Lcs revenus de la riz-icr-rlture de saison varient selon le t1,pe de I'erploitation et I-'état de la
parcelle. Ainsi Lur conrptr- d'exploitation a été tenu pour chaque t1'pe de parcelle selon l'état
d'aménagentcnt ct selon le type d'exploitation.

4.1.1 Revenus par tvpe d'exploitation

- Sinrple culturt'
Pour les parcellcs de sinrple çrrlture, le revenll par ha est légèrenrent plus éler'é dans les
exploitations de t),pe III (271000 F CFAiha) que les crploitatrons de t1'pe II (265000 F CFA) et I
(253000 F CIrA). I{apporté au niveau exploitation, le revenu est assez variable. Ainsi il est
cl'enriron. poLu'lc rvpe I(9(16 000F CFA), le tvpe II (.+82 000F CFA) ct le t1'pe III (368 000F'
(-lrA). Cette diflllr'encc s'explique essentiellement par les dif-ferences de superficies intra classe.
I-a diflérence dc t'cvenus c'st en fàveur des exploitations de la classe L Pour cette dernière, le
rcvenLr par actrl'cst plus rller'é (107 000 F CFA par actif er par an).
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Graphique No 1: Revenu du riz de saison selon le type d'exploitation:
simple culture(F CFA/ha)
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- Double culture

Les graphiques No3 et No4 donnent les revenus selon le type d'exploitation. Les exploitations des

classes I et III ont eu les revenus les plus élevés par hectare sur les parcelles de double culture'

Rapportés au niveau exploitation, les exploitations de la classe I sont de loin les plus performantes

avec environ 300 000F CFA contre 67 000F CFA pour la classe II et 50 000F CFA pour la classe

III.

par rapport aux parcelles de simple culture, les revenus tirés des parcelles de double culture sont

relativement plus bas. Cela s'explique par le fait que ces parcelles subissent une double pression

(saison et contre saison). Les parc.tt.r de double culture n'ont donc pas le temps de s'aérer. Il

s'en suit alors une baisse de la production et donc des revenus.

Graphique No 3: Revenu du riz de saison en double culture
selon le type d'exploitation(F C FA/ha )
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Graphique No 4: Revenu du riz de saison par ha selon le type
d'exploitation : double culture
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- Ilors casier

En hors casier les exploitations de la 2è classe ont les revenus /ha les plus élevés ( 186 000 F CFA)
puis la l"' class e (147 000F CFA) et enfin la 3è classe ( 136000F CFA). Il faut noter que toutes les

exploitations ne disposent pas de parcelles hors casiers. Mais celles qui en disposent en font une

Graphique No 5 : Revenu du riz de saison en hors casier selon le type
d'exploitation ( F/C FA/ha )
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Graphique No 6 : Revenu du riz de saison en hors casier selon le type
d'exploitation (F C FA/exploitation )
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- Sinrple culture
Les revenus sont élevés et statistiquement différents dans les zones réaménagées (296000F

CFfuha ) que dans les zones non réaménagées (167 000F CFA/tra). Il en est de même pour les

revenus par exploitation. L'exploitant de la zone réaménagée produit le kg de iz à 60FCFA tandis
que celui de la zone non réaménagée I'obtient à 80 F. Dans les zones réaménagées avec la

maîtrise totale de I'eau, les techniques agricoles sont à même de donner la plénitude de leur
potentialité. Le revenu par personne en zone réaménagée est le double de celui de la zone non
réaménagée.

Grahique No : 8 Revenu du riz de saison en sample culture selon létat

d'aménagement( F C FÊ/exploitation)
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Hors casier

Les revenus obtenus sur les parcelles hors casiers par les exploitants de la zone non réaménagée
sont plus éler'és que ceux obtenus par leur homologues des zones réaménagées. En effet en zone
non réaménagée ( Hanrdallal,e) les terres sont plus fertiles en bordure du Fala de Molodo. Les

exploitations de cette zone s'intéressent plus aux hors casiers suite à la dégradation du réseau

d'irrigation de leurs casiers rizicoles.

Graphique No 9 : Revenu du riz de saison en hors casier selon l'état
d'aménagem ent:(F CFA/ha)
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Graphique No 10 : Revenu du riz de saison en hors casier selon l'état
d'am énagem ent(F C FA/exploitation )
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4.2. Revenus de la riziculture de contre saison

4.2.1 Revenus par t1'pe d'exploitation

Les exploitations de la première classe sont les plus performantes avec un revenu par hee-tare de

163 000F CFA. Cela se comprend aisément, car la culture du riz de contre saison est une activité
gérée à partir de la plus value générée par la riziculture de saison. Les exploitations aisées sont

alors les nrieux indiquées pour réaliser de bons résultats dans cette activité. Les revenus par
exploitation suivent la même logique (graphique No l2). Les tableaux \.l5 et N'16 représentent

les comptes sur parcelles de contre saison respectivement selon le trpe d'exploitation et selon

l'état d'aménagement.

G raphique No 1 1 : Revenu du riz de contre saison selon
le type d'exploitation(F CFA/ha)
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4.2.2. Revenus par état d'aménagement

Les graphiques N' l3 et N' l4 nrontrent les niveaux de revenu par ha et par exploitation. En
zone réanrénagée les reveltus par hectare sont supérieurs à ceux des zones non réaménagées (164
000F CFA contre l3l 000F CFA). Cela s'explique par la maîtrise de I'eau et la bonne tenue des
stratégies techniques en zone réaménagée.

Graphique No 13 : Revenu du riz de contre saison
selon l'état d'aménagement(F CFA/ha )
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Graphique No 14: Revenu du riz de contre saison selon
l'état d'am énagem ent(F C FA/exploitation)
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4.3. Revenus du maraîchage

Les activités de maraîchage se résument à la production d'échalote car c'est la culture la plus
pratiquée par tous les exploitants. Les cultures comme : le gombo, Ie tabac, la tomate se

rencontrent mais sur de très petites superficies voire marginales.

t2
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4.3.1 Revenus par ty'pe d'exploitation

Le graphique N'15 nrontre que les revenus par ha sont élevés dans toutes les exploitations :

type I (315 0000 F' CFA ) type II(300, 0000F CFA) et type III(308 000F CFA ). Rapportés à

I 'exploitation les revenus du type III deviennent plus éler,és car les superficies exploitées par

cette classe sont plus srandes. N'obtenant les bons résultats en riziculture, ces exploitations
s'intéressent aux nraraîchage pour compléter leur revenu.

Graphique No 15 : Revenu du maraîchage selon le
type d'exploitation(F C FA/ha)
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Graphique No16 : Revenu du maraîchage selon le

type d'exploitation
(F C FA/exploitation)
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4.3.2. Revenus par état d'aménagement
Les graphiques NolT et Nol8 montrent les niveaux de revenu par ha et par exploitation selon

l'état d'aménagement. Les exploitations des zones réaménagées avec la maîtrise de I'eau et le

bon état des parcelles dégagent les revenus les plus élevés (4632000 F CFA/ha et 259000F

CFA/exploitation). Quant aux exploitations des zones non réaménagées leurs revenus sont

relativement bas (2640000F CFA/ha et 164000F CFA/exploitation).
l3
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Graphiquuelf 17 : Revenu du maraîchage selon l'état
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Graphique No 18 : Revenu du maraîchage selon l'état
d'am énagement(F C FA/exploitation )
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4.-1. Revenus agricoles des exploitations

{.1.1. Revenus agricoles selon le type d'exploitation

Le revenu agricole correspond à la sonrme pondérée des revenus de la riziculture de saison , la
riziculture de contre saison et le nraraîchage. Ainsi les erploitations du type I sont les plus

pertonnantes avec un re\/enu moyen par exploitation de I 831 000 FCFA contre I 067 000 FCFA
pour le tlpe II et 894 000 FCFA pour le type III.
Au regard des résultats, il apparaît que la journée de travail est mieux rémunérée par les

erploitations de type I en riziculture ( simple culture ).
Les rer.enus par actif et par personne sont plus élevés dans les exploitations de la troisième classe

soit respecrivement223 000 FcFAiactif et ll2 000 FCFA/personne. Les exploitants du type II

détiennent les plus faibles revenus par personne soit 88 889 FCFA par personne.

Le tableau Nolg montre la part des trois activités (riziculture de saison, riziculture de contre

saison, maraîchage ) dans le revenu global de I'exploitation. Dans toute les trois classes, la

riziculture de saison est I'activité la plus importante. Elle représente83oÂ du revenu agricole pour

le tlpe I contre 75% et 70oÂ pour les types II et III respectivement. Le maraîchage constitue la

seconde source de revenu de I'exploitation. Elle contribue à hauteur de l0% pour la classe I

conrre l8 et 23o/o respectivement pour les classes II et III. La troisième source des revenus

agncoles est constituée par la riziculture de contre saison et représente environ 7 oÂ du revenu

pour chacune des trois classes d'exploitation.

Tttbleau No2 ; Part de Chaque activité dans le revenu par exploitation selon le ry'pe

d'e.rploitatiort en FCFA par exploitation

Type IIIType IIType I
637 449I s22t 67 8r7 ll4Riziculture de salson
6513813s679 78034Riziculture de contre saison

r90579 2125061 92s80Vlaraîchage
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G raphique No 19 : Revenu agricole selon le type de
l'explo itation (F C FA/ha )
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Graphique No 22 :Part de chaque activité dans le revenu

agricole(Type ll)
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Graphique N"23 : Part de chaque activité dans le revenu

agricole(Type lll)
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i
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4.4.2. Revenu agricole des exploitations selon l'état de I'aménagement

Selon l'état d'aménagement Tableau 22, les exploitations des zones réaménagées sont

neûement plus performantes ( 258 000F CFA/ha etl 178 000F CFA/exploitation ) que

celles des zones non réaménagées( 207 000F CFA/ha et 713 000F CFA /exploitations). Par

ailleurs les revenus par actif et par personne demeurent plus élevés en zone réaménagée

(168 000F CFA/actif contre 7l000F CF.\/actif;74 000F CFA/personne contre 40 000F

CFA/personne ).
Le tibleau N"2l montre la part de chacune des acti vités dans le revenu agricole de

I'exploitation. Les graphiques N'26 et No27 donnent en powcentages les parts respectives des

di fférentes activités.
l7
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Tableau No3 : Part de Chaque actlvité dans le revenu agricole de l'exploitation

Graphique No24: Revenu agricole selon l'état
d'aménagement(F C FA/ha/an )
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Graphique No26 :Part de chaque activité dans le revenu

ag ricole(Zone réam énagée )
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5. Conclusiorrs

I-a connaissance dcs revenus agricoles est une donnée inrpoflantc pour la bonne gestion de
I'erploitation agricole. (lette étude a pennis de connaître lcs contposantes du revenLl agricole
dcs exploitatior-ts ct d'apprécier leur inrpoftance. Il ressort clairenrent qLre toute stratégie
d'anrélioration dcs rcvenus de I'exploitation agricole en zone Oflrce du Niger doit tenir
corttpte des possibilitcs de diversillcation des activités et de la prodLlction r'égétale.
l-es résultats obtenus r-norrtrent que I'essentiel des revenus de I'cxploitation provient de la
rizrculturc de saison. Ce l'evetlu prioritaire de I'exploitation est cornplété par ceux provenant
des activités de dircrsillcation essentiellenrent le nraraîchage ct la riz.iculture de cotrtre saison.

,Au rcgard des résultats, il apparaît que les niveaux de revenu des cxploitatiorrs agricoles en

/.ones Ofllce du Niger restent assez variables. Si les exploitatrons des z:ones réanrénagées
détiennent les revcnLls les plus élevés, I I l8 000 Fcl'arexploitatiorr en nroyenrle sur des

supcrficres relativellerrt grandes, les exploitations des z-ones non réantértagôcs vivetrt sur les

re venus assez- nraigres (71 3 000 F CFA par exploitation).
Par ailleurs, la typologie paysantre a mis en exerguc la i'ariabilité des rcrcl'rus au sein d'une
rnême localitcr. Ainsi. il cst ressort que le résultat écon,rniiquc d'une exploitatiort est corrélé
a\ cc dcs fàctcrrrs tcls qLle . le niveau d'équipefiler-rt. la populatiorr dc l'erllloitatiott, la
supcrficic dcs culturcs. C'cst pourquoi les exploitations du t)'pr lse sont ar,érées les plus
pcrlorrnantes al'cc Lllr rcvcnu d'environ 2 000 000 F CFA par exploitations corrtt'e I 000 000
ct 750 000 Fcfacrploitation pour les type II et III. A partir de cctte étude, ort est à nresure
tl'affinner quc l'crlrloitation agricole de I'Office du Niger est une erttreprise rentable à
corrditicn quc les lacter-rrs ci-dessus évoqués soient réunis Aujorrrd'hui force est de

rcconnaîtrc que lcs e-rploitations en bonrre situation ébononrique sont assc'z rares.

.,\lors pour relcver lc niveau de revenu des ex.ploitations d'une ntanière génér'ale il sera

nécessaire de nrr:net'des vastes campagnes d'aiphabétisation afin dc facilrter la vulgarisation
rjcs outils dc gcstiorr

20
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Tableau n ol0 : Revenus agricoles des exploitations selon le type d'exploitation

ITIV['RNÂ(:F'- classel classe2 classe3

El-. ro- - o i trr n I p n r r I tr r re
I

2s3 570 265 22r 271 rl7
Revenu (Fcfa/ha)

966 101 482 702 368 719
Revenu ( fc falexP lo itati otr )ffio 13 418 6 612 4 442

Revenu Double culture
r41 320 trz 721 146 ll7

Revenu (Fcfa/ha)
299 598 66 s06 51 185

4 161 911 617
Rémunération de la journée de travall (Fcla4our)

Revenu Hors casiers

Revenu (Fcfa/ha) 

-

Reve-nu ( fc falexp lo itati on)

i llllllllNrnnSAISoN

Revenu contre sals!4-r!Z
(Fcfa/ha)

1F cfalexploitation)

r47 395 186 046 r35 942

256 467 267 90( 73 409

3 s62 3 67( 884

163 468 ffi6'- lo8s64
65 138

1 884 lToeT 78s
Rémunération de la journée de travatt (rcratJourj

Revenu (Fcfa/ha)

I

I

IReÇenu Total en Fcfa/halan

@ar exploitatioru--an
I

I

It
tRe"enu Totafen Fcfa par actif/an
t-
ffiparpersonne/an

3 151

303
-3 009 147 r os+ zsa

192 580 r90 579 2r2 506

| 047 111 830

214 172 239 163 2s7 0s8

1 831

168

I 066 669 750 609

703 463 2r3 334 r87 652

96 377 88 889 93 826
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Tableau n o22 : ,'evenus agricoles des exploitations selon l'état d'aménagement

HIvERI\AGE Zone réaménagée zone non réaménagée

Revenu simple culture
Revenu (Fcfa/ha) 295 916 167 t76
Revenu (fcfa/exploitation) 7t0 ztl 35 l 070
Rénrunération de la iournée de travail
(Fcfa/jour)

9 864 4 809

Revenu Hors casiers
Revenu (F cfa ha) t5 916 220 176

Revenu (F cfa exploitation) u6311 74 860

Rémunération de la journée de travail (F
cfa''iour)

r 615 | 025

CONTRE SAISON

Revenu contre saisorr riz
Revenu (F cfarha) t64 r20 r30 599

Revenu (F cfalexploitation) r25 535 91 841

Rémunération de la journée de travail (F
cfaljour)

| 744 1 258

Revenu maraichage
Revenu (F cfa,'ha) 4 632 835 2 641 640

Revenu (F cfa/exploitation) 259 439 163 782

Rénrtrnération de la joumée de travail (F
cfulour)

848 l 688

REVENU AGRICOLE
Revenu Total en F cfalha/an 258227 207 lr5
Revenu Total par exploitation/an r177514 712 888

Revenu Total en F cfa par actif/an r68216 7r 289

Revenu Total en F cfa par personne/an 73595 39 605

3r
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Amélioration de la situation des femmes en zone Office du Niger (SPR3I) :

Diagnostic de la situation des femmes en zone Office du Niger

1. Introduction

Au Mali, les femmes représentent plus de 50% de la population totale (recensement 1987'

IggT). En plus des fonôtions de piocréation, elles intêrviennent dans tous les secteurs du

développement surtout au niveau du secteur agricole. Cependant, elles demeurent les couches

les plus fragiles de la société avec des resiurces limitées. Le Gouvernement du Mali a

souscrit aux axes tracés lors du congrès mondial de Nairobi (1985) sur les "Femmes et le

Développement,' qui stipulait un meilleur accès aux ressources économiques, un plus grand

contrôle de celles-ci, un niveau d'éducation plus élevé et une participation plus active aux

pouvoirs de décision (Lida et Tata,lgg2). cependant, le nombre de femmes pauvres dans les

zones rurales dans les pays en voie de dér'eloppement a augmenté de 48oÂ contre 37o chez les

hommes au cours des vingt dernières années (Rachel, S' 1995)'

La majorité des femmes pensent que leurs gains ne sont pas une compensation adéquate du

travail qu,elles fournissent (Racnôt, s 1995). Elles sont restées dans la plupart des cas en

rnarge des grandes décisions au sein de I'exploitation. même celles qui ont trait à leur propre

avenir.
Hors au delà de leurs besoins alimentaires, les femmes comme tout autre membre de

l,exploitation aspirent à la promotion socio-économique. Pour mieux cibler les actions en

faveur des femmes, il s'avère indispensable d'analys*. lrrrt rôle au sein de I'exploitation afin

de dégager de façon concise les contraintes liées aux activités génératrices de revenus

monétaires dans le but de lever ces corltraintes par des actions concrètes. Ceci nécessite une

analyse des stratégies de développement orienté", r'"r, la promotion socio-économique des

femmes d,une nanière générale et singulièrement au t"in des exploitations agricoles de

I'Office du Niger.
c,est uu* ,.guid des nombreuses études réalisées en zoneoffice du Niger et qui ont dénoncé

routes, la faible prise en compte des préoccupations de la femme, que le projet "'améligration

de la situation des femmes au sein des exploitations en zone office du Niger" à été initie pour

identifier les actions de développement et les stratégies à adopter afin de réduire cette

discrimination .

2. Objectifs:

Objectif général

L'objectif général

en zolle Off,rce du
de l,étude est d,améliorer la situation des femmes au sein des exploitations

Niger.

Objectfs sPëctfiques :

Les objectifs spécifîques assignés à l'étude sont:

- idenrifier Ie rôle des femmei au sein des exploitation agricoles de I'Office du Niger:

- inventorier les activités des ferntnes dans les différetttes zones'

- identifier le rôle des différentes catégories sociales,

- déterminer les contraintes liées à la promotion des activités eénératrices de revenus

monétaires pour les femmes,
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- identifier les caisses rurales susceptibles de favoriser la
les femmes,
- et identiher un système d'encadrement spécifique
féminines en zone Office du Niger.

3. Matériel et méthode

3.1 Choix des villages

promotion des activités menées par

pour la promotion des activités

L'étude a couvert les 5 zones de I'Office du Niger et le casier de Béwani. Dans chacune des
zones et le Bérvani trois villages ont été choisis avec I'appui des services du conseil rural
pour mener les enquêtes. L' étude a inclus les villages de recherches dans lesquels l'équipe
intervient depuis plusieurs années dans le cadre du projet " caractérisation et fonctionnement
des exploitations en zone Office du Niger". Pour ce faire dans la zone de Niono en plus des
deux villages de recherche, un nou\/eau village a été choisi. Dans la zone N'débougou en plus
de Ringandé ( r'illage de recherche ) ,deux nouveaux villages ont été retenus pour I'enquête.
Il en est de même pour Molodo. Concernant les zones de Kouroumari, Macina et le Bélvani,
zones non concemées par le projet < caractérisation et fonctionnement des exploitations en
zones Office du Niger >>, trois nouveaux villages ont été choisis.
Les critères de choix des nouveaux villages ont les suivants :

- leur accessibilité en toutes saisons ;

- la réceptivité des villageois ;

- la volonté et I'expérience de leurs populations en matière de groupement féminins
et de micro- crédit rural ;

-la proximité d'une foire hebdomadaire importante très fréquentée par les femmes ;

- la diversité ethnique ;

-l'état des aménagerrerlts.

La caractérisation des villages ciroisis par zone de production est reportée au tableau l.

1a
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Tableau I: Caractérisation des villages choisis par zone de production

t:

l:

l:
It
ll
lr
I
I
I
t
I
I
t
t

zones Villages Ethnie
majoritaire

Caractéristiques

BEVTANI Béwani Saracollés expérience en maraîchage le long du
périmètre et du drain

Zanftna Mixte GIEF tès actives' expérience en
maraîchage le long du périmètre

Sissako Bambara village autochtone,
GIEF active autour du maraîchage

DIABALY Kalan-coura Minianka Caisse CIDR, GIEF (sabougnouma)

Yangassadiou-
coura

Dogon Riziculfure féminine, GIEF très
active autour du maraîchage,
commercialisation de riz, de mil,
échalote

Dia -coura Mixte pisciculture, embouche ovine,
échalote et alphabétisation féminine
importante

N'DEBOUGOU Kanassago Bambara caisse FDV,GIEF

BanissiraélaBZ Saracollés Caisse CIDR et le FDV intervient à

travers le GIE "Benkadi".GIEF très
actif autour du maraîchage.

Ringandé Mossi caisse CIDR, GIEF très active autour
du maraîchage et du repiquage du riz,
village de recherche

MACINA Koutiala -coura Minianka Caisse FDV, GIEF actif autour du
maraîchage

Kossouga Mossi Caisse FDV, GIEF actif autour du
maraîchage

Médine Bambara Caisse FDV, GIEF actif autour du
maraîchage

MOLODO Hamdallaye Mixte Caisse FDV, GIEF actif autour du
maraîchage et la conservation des
produits maraîchers, village de

recherche
Siby Minianka Caisse FDV existence organisation

feminine non structurée

Quinzambougou Mixte Caisse CIDR, existence organisation
non structure

NIONO Tissana N9 Minianka Caisse FDV, village de recherche

Gnoumanké
Km 20

Minianka Caisse CIDR, GIEF actif autour du
maraîchage et le petit corrunerce,
village de recherche

Serirvala
Km 30

Bambara Caisse CIDR, GIEF actif autour du
maraîchage, et le petit corrunerce de

poisson
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3.2 Enquête de terrain et outils utilisés

3.2.1 Enquête de terrain

Pour les études de terrain ,deux équipes pluri- disciplinaires de chercheurs ont été constituées.

Chaque équipe était composée de deux chercheurs et de I'animatrice chargée d'encadrer les

femmes du village. Le calendrier d'exécution des sorties a été diffusé au niveau des directions

des zones de I'Office du Niger. Dès I'arrivée de l'équipe les contacts sont pris avec le chef de

village qui convoque les conseillers et les responsables des organisations paysannes. Au cours

de cètte- première rencontre ces représentants sont informés de I'objet de la mission et de

I'organisation du travail pendant le séjour de l'équipe d"enquête dans le village.

3.2.2 Outils utilisés

Au cours des séances de travail, certains outils de la Méthode Active de Recherche
participative ( MARP) onr été administrés pour la collecte des informations. Les outils ont été

administrés en Assemblée des femmes du village en présence des représentants des

différentes organisations paysannes au cours des entretiens semi-structurés. Deux tlpes

d'outils ont été utilisés :

- les outils genres sensibles;
- et les outils genres spécifiques.

. Outils genres sensibles

Les outils genre sensibles utilisés ont été :

-le digramme de Venn;
-la classification matricielle
-le calendrier- d'occttpation des fernmes.

. Outils gertres speclficlues

Les outils genres spécifiques utilisés ont été les suivattts:

-le profil activités;
-profil accès contrôle;
-profi I facteurs d' influence.

3.2.2.1 O.utils genres sensibles

Le diugrarflrne de Venn

E,laboré en assenrblée. cct outil a eLê utilisé clarrs lc but trott settlelllellt d'identifier les types

d'orgalisations des femrries, des honunes, des jeunes ou mixtes intemes du village et des

différents inten,enants extérieurs au village ; urais de cerner égalemeut leur impact sur le vie

du village.
Les associations, des groupements etlou institutions sont représentés par des cercles et les

relations entre elles par cles intersections. Les cliscussions suscitées lors de l'élaboration du

cliagramme de Venn ont permis d'explorer les fbrces et les faiblesses organisationnelles

ilternes aux village ; la situation de leur approvisionnentetrt en facteurs de production et

l'accessibilité au crédits notanrment des organisations féminines. Il a également permis de
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cerner les contraintes liées aux forrctiolrnernent intenre ou relationnel des différentes
organisations internes ou exlernes au village .

[-e calendricr d'occrtpatiott dcs femmes

Blle a consisté :

- à identifier les cliflïr'cntes activités rlcs f-cnrnrcs au coLrrs de I'artnéc;
- à identif-rer des contraintes à la prorriotion des activités génératrices de revettus ;

C la s s ificatio n m atr ic ielle

Elle a été utilisée pour susciter des discussions entre les femmes autour de I'importance des

principales activités pratiquées par rapport aux critères de formations des revenus monétaires,

d'autoconsommation et surtout à I'identification des contraintes liées à la production, à la
colrtmercialisation et envisager des solutions potentielles pour lever ces contraintes. Elle a

permis également d'identifier les activités prometteuses en terme de diversification des

revenus monétaires et des contraintes qui )' sont liées. En assemblée, les principales activités

pratiquées par les femmes et identifiées, sont introduites dans un tableau à double entrée, où

elles sont comparées les unes aux autres sur la base des critères retenues. Pour chaque village,

ul-l score de 1à 10 points est attribr-ré par les paysannes elles mêmes à chaque spéctrlation /

produit ou activité inventoriée corripte terru dc son importance à I'autoconsotntlation et à la

fornration des revenus monétaires.

3.2.2.2 Outils gen res Spécil'iques

Profil des activités

I1 a été utilisé pour suscitcr des discussions cntre les femmes afin d'identifier les principales
activités pratiquée s par rapport aux critères de formations des revenus monétaires.

tl'lrrl"ocolsollllaticrn ct srrrtorrt r\ l'iricntillctrtiorr clcs contraitttcs qtri 1 sc-rttt liécs. Il a llcrltiis
d'identifier les opérations dc production du riz, darts lesquelles les fenrttres irrterviettnent.de
rriaraîchage et d'aLrtres actirrités prontctrcLlses cn tenne de diversification des reventls

nronétaircs et les contr:rintcs qLli )'sont lices. Ilrr assemblée, les principales actiVités dcs

f-enrmes ont été rcuroupécs en trois categot-tc-s :

-les activité de production ;

- les actir,'ités dc reproduction ;

-et les activités de gestion con'lr-ltuttautait-e.
I-es activités de production sont celles qLri penlettent aux femnres de gélrérer des revenlts.

Les activités de rcproduction sont cellcs qLli ont trait aux travattr dottrestiques, à la

procréation et à I'entretien cles enfants. Lcs activités de gestion contntunautaire sont relatives

à la participation des fenrnres à la gestion des caisses villageoises, aux AV, au comité de

gestion des écoles colnnrunautaires et les Centres de Santé Communautaire, etc....

Les activités identihées sont introduites dans un tableau à double retttrée et un score de 0 à 3

points est attribué à chaque activité ou les différentes opérations d'unc activité donnée par les

fenrnres pour apprécier leur niveau de participation en fonction des catégories sociales.

Profil accès contrôlcs

I Il a été utilisé pour susciter des discr.rssions afin d'identifier le rôle de chaque catégorie pour

I ce oui conceme I'accès e! le contrôle de ressources et bénéfices de I'exploitation.

I
I

36



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Proftl facteurs d' irttlu ence

Cet outil a été utilisé pour permettre aux femmes de recenser de façon systématique tous les

facteurs susceptibles d'influencer la solution des discriminations mises en évidence dans les

profils activités, accès et contrôle. Ainsi les problèmes genre sont listés avec les alternatives
proposées par les femmes de même que les opportunités, les contraintes et les stratégies pour
lever celles-ci.

4. Résultats et discussions

4.1. Organisations sociales et intervenants extérieurs

Les organisations sociales et les intervenants extérieurs ont ë,tê inventoriés de façon

systématique dans les cinq zones de I'office du Niger et le Béwani. L'analyse de leur inter-
relation dans les processus de développement a permis d'identifier les contraintes liées à leur
fonctionnement.

4.l,L Organisations internes et rôles

Outre le conseil de village qui est l'organisation classique , on peut noter la présence de

I'Association Villageoise (AV), des Groupements d'Intérêts Economiques des hommes (GIE)

ou des femmes (GIEF), des association des jeunes, des femmes pour le repiquage du riz ,des

parents d'élèves, le comité de gestion des Centre de Santé Communautaire (CSCOM) ou de

la caisse villageoise.

-Le conseil de village

Il coniprend en plus du chef de village un nombre variable de conseillers d'un village à un

autre. l-e rôle essentiel du conseil de village est la collccte des inrpôts et taxe et 1'accueil des

hôtes du village (aclnrinistratifs et techniques). Il s'occupc égalernetrt cies coltflits dans la

linritc,.je ses courpétences pour sauvegarder la cohésion sociale au sein du village.

-L' associcttiort tles j eunes

E,lle regroupe I'ensemble des adolescents du village. Elle fait des prestations de service lors

des travaux de repiquage ,de désherbage , de la fauche riz,de creusement et d'entretien de

rigole dans les parcelles de rîz et de maraîchage et réfection des maisons. Les revenus générés

sont utilisés pour les travaux d'intérêt collectif ou de réjouissances populaires. Les travaux

d'intérêt collectif sont eratuits.

- [-' cts.;,,c itt t io rt t,i I I ugeots e

Cette association regroLlpe I'ensemble des exploitations agricoles du village Elle est

I'interlocutrice directe des intervenants extérieurs (ONG, service de développenlent tel que

I'Office clu Niger). Elle s'appui sur I'association des jeurtes pollr les prestations de service

lors dcs travaux agricoies et pour laréalisation des travaux d'intérêt collectif. Elle joue unrôle

dans l'approvisionnement du village en engrais, la distribution des terres. Elle dispose

égalcrlenf d. batteuses qui assurent le battage du riz des exploitations du village. Au besoin

.1. p.ut signer des contrats de prestation de battage de riz, avec des groupements d'intérêt

éconoptique olr avec des individus disposant de batteuscs. Pour l'approvisionnement des

a-3t
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exploitations en engrais elle contracte des crédits auprès des caisses villageoises oir elle est

affiliée.Les f,rais cle battage font environ 8 % de la production battue. Elle est chargée de la
récupération des créclits engrais après la récolte. Les bérréflces réalisés par I'AV sont utilisés
pour les trarvaux d'intérêt collectif.

-Les Groupements d'lnterêt Econonticlue (GIE) des homntes

La plupart de ces groupements a été créé suite à des crises que les AV ont connu dans toutes
les zones de I'Office du Niger. Dans certains villages les GIE sont mieux équipés que les

AV. Il joue le rnênre rôle que I'AV pour ses adhérents. Ils font des prestatiotrs de service
perrdant la période cle battage du riz sous fornre cle contrat avec le village oLr d'autres villages.

-l.e Clroupentetrt tl'ltttérct [:cotrontique des _f enrntes (Gtti_/)

ll regroultc toLltes lcs fcniures du village. il fait clcs prestatior-rs clc service pendaut la période

clc reprcllrage du riz. Lcs tl-ais de repiqlrage cl'un hri de riz varie de l5.000fcfa à 17.500 f cfa

poLtr lcs rcsiclants ct rlc 20.000 i cfa pour- les rrort résidants. Totts les GIEF disposetrt d'un
colnpte au niveilu tics caisses rurales. A travers le CIEF les fenrtttes pettrtettt avoir accès aux

crédits poLlr I'achat tl'engrais, de sen-leltces poLrr le nraraîcltage. rle fonds pour le petit

conlnterce.
Le plus souvent I'engrais des femmes est destinée à leurs parcelles de maraîchage mais une

partie trreut être cédée aLr\ hommes sous fonne de prêt rentboursable après la récolte dtr riz. En

plus cles prcstatiorr de service certains groupement
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Elle est responsable de la bonne marche de l'école, de la construction des nouvelles classes et

au recrutement des enseignants pour les écoles comrnunautaires.

4.1.2. Intervenants extérieurs et rôles

Les intervenants extérieurs sont essentiellement constitués de I'administration, des services
techniques (office du Niger, Santé, Institut d'Economie Rurale IER), des Organisations non
gouvernementales(AMAPROs, PADI, G .FORCE et PCPS), des organismes de finance
(FDV, CIDR, BNDA, Gnèssiguisso), des projets de développement (ARPON, URDOC) et

des privés(Mandataire Vétérinaire, etc......).
L'administration ( MAINE)
En plus de son rôle de collecte d'impôt et de taxes, de l'établissement d'actes d'état civil, ses

relations avec le village concernent l'organisation des fêtes nationales. En plus elle organise
les villages autour des objectifs de développement et le règlement des conflits dépassant les

compétences du conseil de village.

Les services techniques

Offtce du Niger

Dans le cadre de sa mission, I'Office du Niger s'occupe de I'encadrement de la culture du riz,

de la formation, de I'alphabétisation de la diversification des cultures (maraîchage,

arboriculture, pisciculture ) et de la protection de I'environnement.

Le service de santé

Le service de santé est représenté par des Centres de santé Communautaire (C S COM)
regroupant I'ensemble des villages qui forment la commune et sont tenus par les infirmiers
diplônré d'état oll cellx du premier degré assisté d'un aide soignant et d'une matrone. Ils
assllrent les premiers soins, les accouchenrents. [:n cits de complicatiotr I'itrflrmier fait recours
au Cerrtre de Santé de Niono qui disposent d'unc Antbulauce et d'utt persot'lnel plus qualifié.
.ç/-CR ( sen'ice local du cotttr"ôle et de la régletttetrtution)
Il est chargé au niveau local du contrôle cles senrences, du contrôles des AV, de la
réglenrerltation des abattages, des boutiques et des nrarchés.
SLCN ( sentice local de la conservation de la nattre)
Il est chargé au niveau local de I'application du code forestier et foncier .

BNDA (Banque nationale de Développement Agricole)
Elle octroie des crédits intrants agricoles aLrx collectivités villageoises à travers des

fédérations des caisses rurales AV et GIE
Les OI\IG
AMAPROS ( Association Malienne pour la Prorrtotion Sociule)
Elle intervient dans le cercle de Niono.
Elle appuie les collectivités pour la construction cles écoles. La contribution des populations

bénéficiaires est la construction des salles de classe et les bureaux des maîtres ; la toiture et

l'équipernent sont assurés par I'ONG -AMr\I)ROS. Elle encourage les populations à la
scolarisation des filles.
URDOC (Unité de Recherche Développement er observatoire du changement)

L'URDOC appuie les femmes pour I'acquisition de semences de produits maraîchers

(échalote, ponlme de terre etc.....). Elle inten,ient dans la formation des producteurs et

productrices pour la conservation de l'échalotc.
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PADI (projet d'Apptti poLtr un clëveloppement Intégrë)
Le PADI intervient dans la zone de Kolongo. Il appuie financièrenreut les collectivités locales

dans la construction des écoles. Son appui f,rnancier est conditionné à I'engagement du village
pour la scolarisation des filles atr nrême titre que les garçons.
G .FORCE

Une ONG qui appuie les femmes pour la promotion du maraîchage. Elle intervient dans la
zone de N'Débougou.
PCPS, (Projet Centre cle Prestcrtion de Service)
Le PCPS est une ONG française qui conseille les organisations paysannes de I'Offlce du

Niger pour une meilleure gestion. Elle appuie les organisations paysannes à établir des

contrats enlres elles et les différents partenaires.
Afrique b'erte

Cette ONG appuic les organisations paysannes de la zone de I' Office dtr Niger à promottvoir
la commercialisation des produits agricole en créant des relations d'échanges commerciaux
entre les organisations paysannes elles nrêmes ou entre celles-ci et les comnterçants ou les

unités inclustrielIes.

Les projets de développemettt

ARPON ( Amélioration de la Riziculture Payset'tne en zone Office rlu Niger)

Ce projet finarrcé par les Pays Bas a beaucoup contribué au réaménagement des casiers

rizicole et i\ I'anrélioration des productions animales en zone ofhce du Niger. Il appuie les

femmes poLu' la pronrotion des activités génératrices de revenLls tttonétaires

Les orgunisrttcs de rrticro finunces

F'DV (f:onrls rle rléveloppemettt vtllugeois)
Il finance les caisscs villageoises menrbres de la Fédération dcs Caisses rttrales Muttralistes

du Delta (FCRMD)
CIDR
Il f-rnance les caisses rurales appartenant au réseau de caisses CVECA (Caisses Villageoises

d'Epargne et Crédits Auto-géré).
Gttess ik[ssct

Il finance les caisses mrales mernbres du réseau des caisses Gnèssikisso

Les Privés

Les tnunduIatrcs t,ét éri nuires
Les rnanclataircs r,étér'inaires intcrvicnnent pour la couverture sartitairc des atritlatt.r.
Dtttrtt.t'tr ttôttû

Darrya nônô est Llnc Lrnité de collecte et de trarisforttration de lait

Ellc irrtervielrt dans la collecte ct la contnlercialisation ciu lait dans les vill:iges proches cle la

ville cle Niono rtotantnrent ceux de la zone de Niono

4.1.3. [-es cotttraintes aux itttet'r'enants extérieurs

La contrainte rlajeure pour les intervenants extérieurs est le manqtre de cadre de concertatton

pour une harnronisation cles approches surtout dans le dornaines des micro-f-tnances.
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{.2. Rôles des fenrntes en zone Office du Niger

[-'analyse tJu rôle des t'enrntes dans le processus de productiott a été a.rée sur les activités

agricoles et e\tra-agricoles. Elle a pennis d'identitler les contraitttes liées a celles-ci et leurs

sttlutions et lc-S f)c)SSibilites cic- diversit-rcation des r€\'c'rluS ntollLrtAirr-s. La cotttribution des

activités tlans la torrrrlitit-lrr dc-S r€\,enus ntonétaires a eté ccrflu;e ir travers cc'lles qui gé[èrent

tl*.S lbprls. Ellc a p,.l'r1is Égalc-prcnt de définir le nivcrtu dc'trr.rrticillltion dcs catégorics

srrci;.tlcs tlarts lu-S lrùiir iruls tiu- itrodLrctiort. dc- r'r-'[)rorlttctiott .'t tlc gu'slit-lll colllllltttlatttairc- et lc

nir.-atr d'acccs u't tii. ct-rrtlr'ôlc- t'lr.S l-cttttttcs r't 11c-s hortttttcs au\ I'cSSt)tll'cu-S c't [rértcltlces cle

I' i.\ 1) I tr i t lt ti r-rtl.

-{.1.i. ( :tlcritit'iit' tt .reCtli):iti,}il tics lcllilllt.':

l:rr /-oltc Ot'tlcc tirr \ise r. ,-ie le :;ais.-ln Sùciii tl'tritic tLlStlLl .'ti ilrl .<:.tis..rtl scciic citltLttlc- i-'

r.p.rraîchagu- coustit Ltû l'activitc llrincipalc dc-S lirrttrtcs ( Ntlr c-tttbt'c- tlt.ti ) Lcs cttlturcs

nraraîchèr'es rencontr'ùL's sorit i'échalote, la tonratc. l'ail. i'aubcrgittc all'icaitt.-. Ic gortrbo et lc

piurcpt. Lc rclliclLrasr t1u riz lcs occupeut clc.luin ert Aofrt. cettc activité cst pratiqtrée par les

GIEF ou des associatiol c1e femmes soLrs fomre cle prestatiott de sct'r'icc. Les activités de

\,illlpage et de glanage colnlneltcent elt Septernbre et s'étalcnt jttstltt'ctr tln Jatrvier. Les

irctiyités de pctits conrnct'ces. d'élevage des pctits rutrtittatrts et d,-- la Volaillc les occttpent

tc-rrrtc l'annéc. Outrc.cs iictir,ités ci -desstrs citécs ccrtttitt,-'s 1èttttttr.s llratitlilcllt la tresse des

cltc'crrr llt C6rrt[1..- (tr.lCçr1;1.r.-) et I'arracltrtgu' clcs r[r'zôpr.-s tic ('tytct'tts rt'tit'trlrttrr (gttelti

crrccns ).

l.Z.Z. Contribution clcs activités dans la formation des revenus tttonétaires des l'emmes

L'alalyse du uivcaLr tle contributior-r de chaque activité génératrice de revettus monétaires a

eté et-fectuée selon lu-s sroupes ethniques majoritaires datrs la zottc Office du Niger et aussi

dals les villages nri\tes ou alrcune ethnie majoritaire ne se dégage.

Femmes I\'Iin ian kit

Elles tirerit 1'essentiel de leur revenus monétaires de la cult'"trc- de l'échalote, suivi des

prestations de servlces lors des travaux de repiquage du riz et la vetrte du riz de glanage

(Graphe 1). D'autres activités jouant un rôle non moins importalttes dans la formation des

revenus monétaires des femmes Minianka sont : la vente du riz de vallllage, I'arrachage des

Cipertts reticulcttct, la culture du gombo, le petit commerce , la couture, la tresse , l'élevage

des petits ruminants et la volaille.

Femmes Bambara.

Les principales soLlrces de revenus monétaires des

Niger sont la culture de l'échalote, et les prestation

du riz, suivies par la vente du riz de glanage et du

la culture de la tomate (GraPhe 2).

femmes Bambara dans la zone office du

de services lors des travaux de repiquage

vannage, la couture, le petit commerce et

Femmes Dogon

La culture de l'échalote constitue la principale activité génératrice de revenus monétaires des

femmes Dogol en zone Off,rce du Niger. Elle est suivie par la vente du riz de glanage, du

4t
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vannage et le petit contmerce (Craphe 3) La faible participation des femnres aux activités de

repiquage du riz et la faible diversité des activités génératrices de revenus n'lonétaires peut

s'expliquer par le fait que le GIEF du village échantillon disposent de pltrs 5 ha de parcelle de

culture rnaraîchère repartis entre lcs nrenrbres du groupentent. Cette attributiott aux fenrnres d'
Llne parcellc de nraraîcirage avcc rrrrc clôture grillagée a pernris à celles -ci dc s'adol'tttcr plus a

cettc activité tor,itc I'artnéc.

lienrnres Sarakolé

]-cs activités clui ltcr-ntcilcnI lirrr lcnrrnt-rs sarakolé cle la zot]c Officc, clrr Nigcr tlc ilettci'ct'Pllts

tlc t'c\,ùpLts rlrtpôtailc's sopt trSS-'lrticllr.'lpcl'lt l3 crrltttrc- tlc l'écltalotc ct lcs l)l'rlslltlitltr dcs

sc;r,icc l)our lc rcpiiiruige tirr ri,r. .\ ccilcs -ci s'iloLttcrtt lu vcrttc tlLr riz tltr gllttl:rvt'. l,-' Petit

conlulercc.cle la v'cutc clLr riz, ric vanrlage. de la culture du I'ail . du gottibo ct tlc la lllatttrc du

coton (Graphe 4).

Fem rnes M ossi

Elles tirent I'essenticl de lcurs revenLts nronétaires de la culture de l'échalotc ct des Prcslattotts

clc sclr,ices lors cies trztvaur clc rcltiqLuigc du riz (Graphc 5). Irlles sottt srtivics l)al. ltt vcttte du

riz du glanage, de la culture cle la tor-nate, de la vente du riz du vatttrage, de la culture du

gonrbo, du petit colnnterce ct de la culture du pinrertt.

Femntes cles villctges Mi.rtes
Les prirrcipales aétivités gérrératrices de revenus des fenrntes dans les villages ntirtes sont la

culture de l'échalote ct des prcstations de services lors des travaux de rclliqr"rage du riz

(GrapSe 6). Elles sorrt suivics par la vente du riz du glanage, du vantrage, ilc I'arrachage du

Cilterrts rettctrlatrr,cle la coutt.lrc tricotage le petit con'unerce, de l'éleVage des llctits rtrttlirtatrts

et dc la volaille.

Â1
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Graphe 1: CONTRIBUTION DES ACTIVITES AUX REVENUS
MONETAIRES POUR LES FEMMES BAMBARA

petit ruminant 
r

Graphe 2: CONTRIBUTION DES ACTIVITES AUX REVENUS
MONETAIRES POUR LES FEMMES MINIANKA

Petit commerce
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Graphe 3: CONTRIBUTION DES ACTIVITES AUX REVENUS
MONETAIRES POUR LES FEMMES Dogon

Graphe 4: CONTRIBUTION DES ACTIVITES AUX REVENUS
MONETAIRES POUR LES FEMMES SARAKOLE
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Graphe 5: CONTRIBUTION DES ACTIVITES AUX REVENUS

MONETAIRES POUR LES FEMMES MOSSI

Graphe 6: coNTRlBUTloN DES ACTIVITES AUX REVENUS

MONETAIRES POUR LES FEMMES DES VILLAGES MIXTES

it rum

pecht

SSC.

cou

Volail
Repiquage

mmer

arrachage cyPeru

Pim

Gom

Petit co Mise en gerbier

Vannage

Petrt commer

,- Re: quage
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4.2,3. Contribution des activités des femmes dans I'autoconsommation

[-ir contribution des activités des fernrnes dans I'autoconsonlnation aéte analysée par groupe

ethrrie majoritaire et dans les villages mixtes.

Fernmes Minianka

Les I'emnres Minianka dans la zone Office du Niger font la culture du piment, de la tonrate et

du gornbo pour I'auto col-rsontmation et la culture de l'échalote est destinée à la vente

(Graphe 7). Une faible proportion de cette culture rentre dans la consomnratiou familiale.

liernrnes bambara

l-e gorrrtto, la toprate et la volaille sont clestines i\ I'autocottsotnnration, tandis qtre l'échalote

.lc t-t/ tlu valltage et du glanage sont dcstirrcc à la \Iùltle I)otlr la forrnatiotr de revellLls

rrronétaires (Graphc 8 ).

Iie nr rnes I)ogott

Lcs {'enrmes l)ogon en zone Office du Niger font la culture du gombo, de la tomate et

I'aracSide pour I' autocol'tsolntnation. (Graphe 9) L'échalote et le riz du vanllage sont vetrdus

poLlr la flormatiorr des revenrls monétaires.

Femmes Sarakolé

Le gonrbo, de la tonrate et du piment est essentiellenrent destinée à I'autoconsonllllattott.

(Graphe l0 ).Une faible proportion du riz du glanage rentre dans I'autocollsonlmatiort.

Irenrnres Mossi

Darrs la zone Office dp Niger les femmes Mossi pratiquent la culture du gombo et du pirnent

pour satisfaire I'autoconsolnlnation.(Graphe I I). La volaille est élevée par ces fenrnres pour

l':lLltoconsornnlation ct une partie du riz glané rentc dans la consomlllatiolt fartriliale.

Iienrrnes des villages nrixtes

Les patates douces, la pornnre de terre, la saladc, des cltoux et du goltrbo produites par les

lcprpres des villages prirtcs sont essentiellenrent clestittées à I'autocollsollllllatiolt (Grapltc l2)

. Upe partie du riz. glané et celle otrtcnu lors du \/altltage re trtretrt aussi datrs

I' autocotlsomnlatiori.

-t6
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graphe 7 :GONTRIBUTION DES ACTIVITES A
L'AUTOCONSOMMATION POUR LES FEMMES BAMBARA

Graphe 8: CONTRIBUTIoN DES ACTIVITES A
L'AUTOCONSOMMATION POUR LES FEMMES MINIANKA
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Grapheg: CONTRIBUTION DES ACTIVITES A
L'AUTOCONSOMMATION POUR LES FEMMES DOGON

Graphe 10: CONTRIBUTION DES ACTIVITES A
L'AUTOCONSOMMATION POUR LES FEMMES SARAKOLE
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Graphe 11: CONTRIBUTION DES ACTIVITES A
L'AUTOCONSOMMATION POUR LES FEMMES MOSSI

Graphe 12: CONTRIBUTION DES ACTIVITES A

L'AUTOCONSOMMATION POUR LES FEMMES DES VILLAGES
MIXTES
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Volarlle
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{.3. Niveau de participation des catégories sociales aux activités de Productions. de

reproduction et gestion communautaires

-1.3.1 Activités de production

- La production de ri:

* I-e repiquage du ri:
Dans les zones Oft-rce du Niger, les jeunes femmes jouertt un rôle de prentier plan lors des

travaux de repiqLrase riu riz., elles sont suivics des filles et des-jclnles garçolls rDiag l).
Dans les villages a ethnre nrajoritaire Doqon, Sarakolé ou nrixtcs. el) plrrs dcs catégories

sociales ci- dc-ssus. lcs viclles intervienneut dans les opérations de repiquâet-- .jtr riz. Erccptés

lcs villages nrixtes lcs adultes des autrc's villages inten'iennent aussi dans les travattx de

repiquage du riz.

* L' urruchage des plants
Daps les villages à ethnies majoritaires Bambara, les opérations d'anachage des plants sont

esseutiellement effectués par les vielles fernmes suivi des jeunes femntes et de filles. Les

autres catégories n'inten,ienneut pas à cette étape de la production du riz (Diag 2). En nrilietr

\,{ipiapka toutes les catégories de femnres ont le même niveau de partici;ration. Chez les

Dogops. Les vieilles et les jeunes fenrntes sont très actives au-cours des opérations

tl'arrachages des planrs et elles ont le nrênre niveau de participation suivie des adultes et des

Jeuues garçons. Ces deux catégories d'hommes ont égalemeut utt ttiveau de participation

identique. Dans les villages Saracolé les vielles sont plus actives suivies par les jeunes

femmes Les adultes n'iuterviennent dans cette opération que dans les villages Dogon

Mipianka, Sarakolé et mixtes. En milieu Mossi les jeunes femmes sont plus actives et sont

suivies par des fïlles er les vieilles inten,iennent très peu. Dans les villages ntixtes, les vieilles

sont plus actives, elles sont suivies des jeunes femmes. Les adultes et les jeunes garçons

interviennent très faiblement et leurs niveaux d'intervention sont identiques

* le transport des plants
Les Jeunes femmes sont plus actives lors des travaux de transport des plants sttivies des filles
(Diag 3). Dans les villages Bambara ce sont les garçons qui jouent un rôle de premier plan

cependant en milieu Dogon ils viemeut après les filles.

4 tnise ett movette
Les travaux de nrise en rnoette sont essentiellement exécutés par les jeunes t-etnmes suivies

par les filles. Dans les villages mixtes, les garçons et les jeunes femmes ont le même niveau

d'intervention. En ntilieu Sarakolé le niveau de participation des filles, des garçons et des

adultes sont identiques (Diag 4)

* La ntise en gerbier
Les travaux de mise err gerbier est effectué par toutes les catégories sociales exceptées les

vieilles et les vieux. En rnilieu Mossi, Dogon et Minianka cette opération est essentiellement

exécutée par les jeunes femmes suivies des adultes, des filles et des garçons Dans les villages

à ethlie majoritaire Bambara, Sarakolé et mixte, les jeunes garçons jouent un rôle de premier

plan suivis suivi des adultes et des jeunes femmes ; les filles intervenant très peu (Diag 5).
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*6 Le glanage
Le glanage est une activité exclusivement féminine dans les zones de I'Office du Niger. Les

vielles femmes y sont très actives suivies par les jeunes fenrmes et les f-rlles. Cependant dans

les villages Mirrianka les vieilles et jeunes femmes ont le nrême nir?eau de participation dans

cette activité (Diag 6)

*Le vannage du riz
Les jeunes l-enrntes sont plus actives pour les activités de vannage dtr riz ell zoltc Offlce du

Niger exceptés les villages à ethnie majoritaire Mossi. Elles sont suivies des jeunes fetnmes et

des filles. Dans les villages oir I'ethnie majoritaire est Mossi les vieilles fentnres jouent un

rôlc dc prenrier plan suivies par lcs jeunes ferumes.Les filles intervientrent faiblcrtrent dans

les activités de vannage (Diag 7).

- productiort de l'écltalote

*liettor'ilge de lu pctrcelle
Dans les villages Dogon et Mossi toutes les catégories des fetntnes et les letlncs garçolls

particiltent activenrent aux travaux de nettoyage des parcelles d'échalotc. [.cs adrrltes

n'intervienlteut très faibleruent en milieu Mossi et Sarakolé. Dans ce nrilieu ces travaux sotrt

exécutés par les jeunes fenrnres, les vieilles et souvent par les jeunes garçons ou les filles.

Daps les villages Minianka oLr mixtes les adultes sont plus actifs suivis par des jetll-lcs fetnmes

(Drag l7).

*Creusentent de rigole
Les travaux de creusentent de rigoles sont effectués par les adultes et les jeunes garçons

exceptés en rnilieu Mossi oir les jeunes femmes et les vieilles sont actives (Diag 8).

* trtr,ett;t d' installation
Daps les villages Dogon, Mossi et Saracolé, les jeunes fentmes, les vieilles et lcs filles sont

très actives pendalt les opérations d'installation mais en milieu Mossi les jeunes garçons

interviennent au nrême niveau que les catégories des femtnes. Chez les Minianka, les

Bambara et dans les villages mixtes, les filles et les jeunes fentmes sont plus actives et les

autrcs catégories n'intervientrctrt que très faiblement.(Diag 9).

* .4rrosctges des parcelles
L'arrosage des parcelles est effectué dans les zones de I'Office du Niger par les différentes

catégoriei de femnles. Les garçons contribuent à hauteur de ces catégories dans les villages à

etlinie rriajoritaire Ir4inianka et Mossi (Diag l0).

* I) irtuge cles pcu'cel les

Les travaux de binages de l'échalote sont effectués datrs totttes les zones de I'offlce du Niger

par les différeptes càtégories de femmes exception faites dans les villages à etltnie nrajoritaire

Banrbara où cette activité est une tâche exécutée essentiellenrent par les garçons. Datrs les

villages Milianka les jeunes garçons contribuent au ntênte niveau que les adultes, les jeunes

femnres et les vieilles mais les hlles sont les plus actives (Diag I 1)'

*transport de fumtrre organique sur les parcelles
Cette activité est géné.ul"nl",lt exécutée par les garçons qui aident leurs tnères et sont suivis

par les jeupes femmes.Les adultes et les vieilles n'itrtervietrnent que très faiblenrent. Dans
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les villages à ethnie majoritaire Saracolé le niveau d'intervention
sont identiques (Diag 12) :

des catégories de femmes

*Epandage cl'engrais sur les parcelles d'echalote.
L'épandage d'engrais sur les parcelles est effectué par les différentes catégories de femmes

qui se font souvent par les garçons ou les adultes mais la contribution des femnres est très

notoire dans les villages Barnbara, Minianka et Mossi (Diag l3)

*recolte tle l'écltulote
La récolte de l'échalore est laite dans les villages à ethnies nrajoritaire Mossi, Saracolé et

Dogon par les différentes catégories de femmes. Chez les Mossi et dans les villages tnixtes,

la contribution des garçons est à hauteur de celle des femntes. Dans les villages à ethnies

nrajoritaire Minianka, les aclultes et les garçons sont plus actifs que les femnres (Diag la).

* Iranspor-t de la productiotr
Le trapsl)ort cie Ia production est essentiellenrent assuré par les garçotls qrri sont aidés ilar les

jeunes fentnres et les filles. Dans les villages mixtes les frlles et les garçons assurent le

transport clc la production et ont le ntênte niveau de cotrtribution (Diag l5).

* Consertttttiort de l'éc.halote
Elle est assurée dans toutes les zones de I'offîce du Niger par les Jeunes fenrnres et lcs vieilles

er les fllles. Elles sont aidées par les adultes dans les villages à ethnies majoritaires bambara

Minianka, Saracolé et Mixtes. L.a contribution des adultes est à hatrteur de celles des femmes

en milieu Dogon et Minianka (Diag l6).

- L'élevage
Upe part du reyenu des fenrnres est investie dans l'élevage de la volaille, de petits runlittants

et de bovins. Les bovins appartenant aux femmes sont généralement confondus avec ceux de

I'exploitatiop et les femnres ne se déclarent jamais propriétaire de bovins. [-es petits

ruminants solt éler,és par les femmes sous forme d'épargne mais peurrent être vettdus en cas

de besoin.

4.3.2 Activités de reproduction

Les activités de cuisine sont menées par les jeunes fetnmes assistées par les filles . Les Vieilles

peuvent iptervenir pour leur propre conrpte et non pour la fantille (Diag l8).Le transport

d'eau potable est exclusivenrent assuré par le jeunes fenrnres aidées souvent par les fille
(Diag l9).
Les activités de reproduction sont pour la plupart exécutées par les différentes catégories des

fenrnres exceptés la coupe et le transport de bois de chauffe une activité exclusivement

lrenées par les adultes qui sont aidés souvent par les garçons (Diag 20).
pour I'entretien des epfants les jeunes femmes sont les plus actives, sr.rivies par les vieilles.

Les filles qui n'orlt pas la force d'aider leurs mères pour les travaux de cuisine ou chattrpêtres

assurept la garde des enfants soit à la maisorl ou aux abord des champs (Diag 2l ).
Dals les villages, de la zone Ofhce du Niger, les vieilles sont toujours sollicitées pour les

soins de sapté des enfants (Diag22). Elles jouent le rôle de guérisseurs'
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{.3.3 Gestion communautaire

A I'Oftlce du Niger, les femmes ne participent pas aux activités de gestion des Associations

r.illageoises (AV). La gestion des AV est une activité confiée aux adultes assistés par les

jeunes qui joue le rôte de secrétaire administratif ou secrétaire à I'organisation (Diag 23).

Cependanr, les jeunes ne participent pas à la gestion des AV dans les villages à ethnie

majoriraire Dogon, Sarakolé ou mixte. Pour la gestion des caisses de crédit et d'épargne au

niveau des villages les adultes sont très actifs et sont assistés par les jeunes femmes. Les

vieilles y parricipent mais très faiblement. Malgré leur participation à la gestion des caisses

: les associations des femmes ne peuvent bénéficier de crédits sans I'avale de I'AV. Les

vieilles assurent le rôle de matrone dans les villages. Dans les villages à ethnies

majoriraires Minianka, Sarakolé ou Mossi les vieilles ne participent pas à la gestion des

caisses villageoises de crédit er d'épargne (Diag 2a). Les jeunes femmes participent très

activement à la gestion des tontines organisées par les femmes mêmes (Diag 25). Elles sont

assistées dans cette tâche par les vieilles. Les filles interviennent très faiblement dans la

gestion des tontines. Dans les villages à ethnie majoritaire Bambara, les tontines n'existent

pur Les jeunes femmes interviennent très faiblement à la gestion des écoles

communautaires (Diag26)

Certe activité dans les villages est assurée par les adultes qui jouent un rôle de premier plan,

ils sont assistés par les jeunes garçons. Dans les villages à ethnies majoritaire Mossi Dogon

et mirte les femmes ne sonr pas encore impliquées dans ta gestion des écoles

comnrunautaires.
Dans les villages el1 zone office
accouchement par les vieilles jouant

du Niger, les jeunes femmes sont assistées lors des

le rôle de matrone; (Diag27).

1.4 - \iyeaux d'Accès et contrôle des catégories sociales aux ressources de ltexploitation

1.4.1 Ressources de I'exploitation

- Ressottrces terres
Ep zone Office du Niger, les femmes accèdent très faiblement à la ressource terre, et n'ont

aucup contrôle sur sa gestion (Diag 28). Cependant, les textes en vigueur à l'Office donne un

égal accès aux hommes et aux femmes à la terre. Dans Beaucoup de villages les parcelles de

niaraîcliage dont disposent les femmes appartiennent à I'exploitation ou à la collectivité

teprinipe et norl aux femnres de façon individuelle. Ces parcelles de maraîchage sont

redistribuées aux femmes par leurs chefs d'exploitation chaque année au moment du

ciénrarrage des activités de maraîchage. Ces parcelles étant insuffisantes, la plupart des

feprnres pour satisfaire les besoins, louent les parcelles destinées à la riziculture ou du

maraîchage. Certains villages ont dégagé des parcelles pour le maraîchages des femrnes, tnais

la plupart de ces parcelles connaissent des diffrcultés d 'irrigation.

- E,quipenrcnts

Les équipements et leur gestion relèvent des hommes malgré qu'ils appartiennent à

l'exploituiiorr. Les femmes peuvent les utiliser au moment ou les hommes n'ont pas besoin de

ces équipements pour labourer leurs parcelles de maraîchage ou transporter du fumier aux

champs et des pioduits au marché pàndant les jours de foires hebdomadaires. Les femmes

pour i.u6 utilisations doivent avoir I'autorisation des chefs de leur exploitation (Diag29)'
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- Les ressout'ces ett eau rl' irrigcttiort
Les femnres et les honrnres ont égal accès à t'eau d'irrigation. La gestion de I'eau d'irrigation
relève des ftonrntes car ce sont eux les responsables des différents arroseurs et sotrt chargés de

leur fernteture ou de leur ouverture (Diag 30).

-Crédits intranls
Les femnres et les horlnres ont le même niveau d'accès aux crédits intrants pour les villages à

ethnie rnajoritaire Minianka, Mossi ou Saracolé tandis que datrs les villages à ethnie

nrajoritaire mixte, Banrlrara ou Dogon leur niveau d'accès au crédits est inférieur à celui des

homnres. Le crédit irrtrarrt est contrôlé par les hommes , car dans la plupart des villages, I'AV
cst le garapt des orgaltisations fénrinines et est chargée de son recouvretnent. Cependant

dans les villages à ethnie rlajoritaire Minianka ou Mossi les femmes et les honrnres sont au

nrême niveau pour le contrôle du crédit intrant (Diag 31.)

- créclits petit conunerce
Les femnres et les honrnrcs ont le nrênre niveau d'accès et de cotttrôle des crédits affectés au

petit comnrerce dans les villages ou I'ethnie rnajoritaire est Mossi, Sarakolé, Minianka ou

Dogon. Le crédit petit conrnrerce est plus développé au niveatt des villages à ethrrie

,-,rajoritaire Dogon . Mosssi , Sarakolé qué dunr ceux conrposés rtrajoritaiicrnertt de lr4inianka.

Dans les villages à ethnie nrajoritaire Bambara le niveau d'accès des hontlrles au crédit petit

contnrerce est plus éler,é que celui des femmes. Dans ces types de village ce sont les hommes

qui détienlent le conrrôle du crédit petit commerce plus que les fenrtnes (Diag 32)

- crédit repiquage tlu riz
Cette ligne de crédir n'est exploitée qu'au niveau des villages à ethnie nrajoritaire Dogon,

Saracolé et Mossi. L'exploitation de cette ligne de crédit par les fenrmes Dogon pourrait

s'expliquée par le fait que I'association des femmes du village Yangassadiou- coura possède

offïciellement une parcelle rizicole (Diag 33)'

- Alpltabétisatiort
En zone Office du Niger, les hommes ont accès plus à I'alphabétisation que les femnres- Les

femnres participent aux sessions de formation sous le contrôle des honrtnes. Dans les villages

à ethpie majoritaire Mixte ou Minianka les femmes disposent d'utre certaitte autonomie en ce

qui concerne leur participation aux sessions de formation (Diag 34). L'une des particularités

de ces villages est qLle les hommes participent moins aux sessions de formation que dans les

autres villages.

1.4.2- Bénéfice de I'exploitation

- Riz paddy
Ep zone Office du Niger, une fois le riz paddy transporté à la maisoll, sa gestion relève des

hommes et les fenrnres y accèdent très faiblement (Diag 35). Après la récolte, le chef

d'exploitation de conlnrun accord avec les autres membres décident de la quantité de riz

paddy à léguer aux fenrntes sous forme de cadeaux. Les quantité destinées aux femmes sont

très variables suivant les exploitations, mais elles sont surtout déten'ninées par les rendements

obtenues pendant la canrpagne agricole. En plus de cela, I'accès des femnles au riz paddy se

limite aux quantités préleuées quotidiennement pour la nourriture familiale mais sous la

surveillance d'un Soprpre désigné par le chef d'exploitation ou par le chef de I'exploitation

lui- même.
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- la vente du riz
L'argent obtenu de la vente du riz est géré par les hommes. Les femmes de I'exploitation ne

sont f,u, usociées et ne bénéfrcient directement de rien. Cet argent est généralement utilisé

suiçant les lignes de dépenses dégagées par le chef d'exploitation lui-même ou de commun

accord avec les autres hommes de I'exploitation (Diag 36).

-La paille de riz
Les hommes et les femmes ont égal accès et de contrôle à la paille de riz (Diag 37). Les

femmes sont libres de transporter au tant quelles veulent et pour diverses utilisations.

- sott de riz
Les hommes ont plus accès au son de riz que les femmes et ils en ont le contrôle. Les femmes

peuyent utiliser lè son de riz comnle source d'énergie ou pour l'alimentation des moutons de

.ur* (Diag 38). Le son de riz est calciné souvent par les femmes et utilisé comme fumure

organique dans les parcelles d' échalote'

- les protluits maraîchers
I Chaoue catégorie sociale accède et contrôle librement sa production. (Diag 39). Dans les

I villaies à ethîie majoritaire Mossi. les femmes ont plus accès aux produits maraîchers que les

hommes.

-gestion du ftoupeau
L1 gestiop du troupeau est assurée par les hommes. Les revenus générés à partir de la vente

des produits maraîàhers ou du riz obtenu lors des glanages ou vannages ont investis dans le

bétail. pour la vendre ou pour toutes autres utilisations de leurs animaux, elles doivent avoir

1'autorisation des hommes (Diag 40) .

4.5. Les contraintes

Les contraintes communes à toutes les zones sont entre autres:
* Le faible niveau de formation des responsables des organisation sociales villageoises en

gestion pollr la dynamisation des organisations leaders;
*le bas niveau à'alphabétisation des fenrmes pour le bon fonctionnement des organisations

féminines ;

*l'insuffisarlce de terre pour la promotion des activités génératrices de revenus et initiées par

les organisations féminines notamnlent le maraîchage et la culture du riz;
tle faible niveau d'aménagement des parcelles de maraîchage affectée à certaine GIEF

(diff,rculté d'irrigation ex: Kanassako et Kossouga) ;

*la difficulté de recouvrement des crédits cle prestations de service effectuées par les GIE'F ott

les associatio6 des femmes par les chelt d'exploitations après la récolte ;

* la recrudescence du paludisme chez les femnres après la période de repiquage du riz.
* la non maîtrise des techniques de conservation de l'échalote par toutes les organisations

féminines ;

* I'insuffisance de cases de conservation de l'échalote dans les villages;
*la difficulté d'écoulement de la producrion de la tomate à certaine période de I'année ;

*la difficulté pour les producteurs et productrices d'étaler la production de la tomate toute

I'année ;
*la difficulté d'accès des fernmes aux crédits intrants maraîchers et de pettt commerce sans

I'aval de l'AV.
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4.6 Systèmes financiers

I En zone Office du Niger, la BNDA intervienl à travers trois réseaux de caisses rurales: le

CIDR, le FDV.et le Gnèssigisso

Le FDV, le CIDR et le Gnèsiguisso interviennent dans I'approvisionnentent des villages en

intrants agricoles et le crédit repiquage à travers les caisses rurales. Ces caisses interviennent

dans I'approvisionnenrent des villages elt engrais en octroyant des crédits aux AV et aux

Groupements d'lntérêts Econonriques (GIE). Le crédit intrant pour le maraîchage et de petit

commerce est destiné aux fenrmes. Les conditions d'accès aux crédits sont:

- être membre de la caisse rurale villageoise ;

- avoir un fonds de garantie.
En plus des conditions citées ci-dessus, les groupes ou associations de femnres sont avalisés

par l'AV pour avoir accès au crédit.
CIDR (Centre Ittternational de Développement et de Recherche)

Le réseau de caisses rurales CIDR intervient dans lazone Office du Niger depuis 1994. Il a

contribué à la créarion des caisses rurales nrembre du réseau CVECA/CIDR Il prend ett

compte les préoccupations des hommes et des femmes. Les caisses CVECA/ CIDR sont

généralement intra-r,illageoises. Le réseau de caisse CVECA iCIDR coLl\/re 226.000 habitants

dont 8l2l femmes dans 5l villages. Le volume global du crédit est etrvirott 1.320.000.000 f
cfa . Sur ce volunre de crédit global au titre de I'année 2000, 121 .000.000 fcfa ont été

octroyés aux fenrnres. Les crédits foires ou à court terme sont spécifiquement destinés aux

femmes et ont été initiés pour la première fois dans la zone de N'Débougou ; le volutne de ce

crédit est d'envirorr 45.000.000 fcfa et le taux d'intérêt est de 2% avec url délai de

recouvrement de 3 à 4 jours. Le taux d' intérêt pour les engrais destinés au riz est de l2 oÂ et

celui du crédit nraraîchagc et du repiquage du riz de 20 %.

Le délai de recouvremenr du crédit engrais est de 9 à12 mois, celui des intrants maraîchers

er de petit corunerce de 6 à 9 mois. Les frais d'adhésion sont de 1000 f cfa par individu et

5 000 fcfa par groupenlent et association. La pénalité pour les crédits non remboursés dans

ledélaiprévuvaried'unvillageàunautreetsuivantlestypesdecrédits(l7oljourà4%l
mois).

FDV ( Fonds de Développement I/illageois)
La Fédération des Caisses Rurales Mutualistes du Delta FCRMD/ FDV appui 60 r'illageois à

travers les caisses rurales. Les lignes de crédits engrais et de récolte sont destinées aux

exploitations. Chaque année les exploitations doivent payer chacune l0oÂ de la valeur

nronétaire en espèce de I'engrais demandé . Ces 10 % restent dans la caisse et sont considérés

conlme épargne et au bout de l0 ans d'exercices les caisses doivent être en mesure de

s'autofinancer Les mauvais payeurs pour pouvoir bénéficier d'un nouveau prêt engrais

doivent payer 20 % du nrontant de leur besoin exprimé auprès de I'AV. Les crédits intrants

nraraîchers et de petit conrnerce sont généralement destinés aux associations ou groupes de

femmes. Le délai de recouvrement des crédits engrais est de 9 à 12 mois avec un taux

d'intérêt de 12 7o dont 9 % pour la BNDA et les 3% sont versés dans la caisse du village. Les

crédits intrants nraraîchers, de petit commerce et de récolte sont remboursés dans un délai

de 6 mois avec un taux d'intérêt de 9 oÂ. Ces petits crédits pour la plupart sont financés sur les

fonds propres de la caisse et les intérêts( 9 % ) sont versés dans la caisse.

Le FDV intervient dans la zone du Béwani à travers 5 caisses rurales villageoises (Sissako,

Donséguéla, Satnadougou, N'tin).
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Gnèsiguiso
Il jouJle même rôle que les deux précédentes. Le volume de crédit pour les femmes s'élève

environ à 300.000.000 fcfa. Le raux d'intérêt est de 2l %. La pénalité est de 4 % pour tout

retard dans le paiement des crédits.

Dans la zone de Molodo, sur les trois villages ,deux ne sont pas encore membres d'une

caisse rurale suite à la mauvaise expérience vécue par les femmes au moment du

remboursement d'un prêt contracté. Selon les populations, les premiers crédits accordés aux

femmes pour le petit commerce ou le maraîchage n'ont pas été soutenus par des mesures

d'accompagnenlent. Dans la zone du Bérvani I'approvisionnement des villages en engrais est

encore assuré par le comité de pilotage qui contracte un prêt auprès de la BNDA. Le

recouvrement du crédit est également assuré par ce comité. Ces caisses appuient les femmes

pour les crédits intrants maraichers et pou la riziculture . Dans la zone de Béwani. les femmes

à. chaque village ont bénéficié d'un champ collectif d'une superficie de I ha / r'illage- Les

crédits sont remboursés avec un taux d'intérêt de 9 o/o. Les bénéfices réalisés à partir de la

vente de la production du riz de leur champ collectif est versé dans la caisse de leur

association. Les femmes du Bérvani ont bénéficié du projet ARPON une batteuse qui

fonctionne depuis deux campagnes agricoles et est gérée par un comité de gestion et un prêt

e1 2000 pour I'achat de semence d'échalote au moment ou les prix étaient très bas sur le

rnarché. ce prêt a été soutenu par des séances de formation sur les techniques de conservation

de l,échalote finalcée sur fonds ARPON. Ont participé à cette formation des femmes aussi

bien que des hornnres. pour ce faire une case de conservation de l'échalote a été construite' Le

projef URDOC approvisiomre depuis 3 ans trois villages du Béu'ani, en semence d'échalote '

5. Conclusion et recommandations

Dans les exploitations en zone offrce du Niger, les femmes jouent un rôle très important dans

les opérations de production du riz et du maraîchage.

Exceptés la fauche, le transport et l'épandage d'engrais, les femmes jouent un rôle de

premier plan dans toutes les activités de la production du riz . Conscientes de cette rêahté

elles se sont regroupées en association pour faire face à ces travaux. Ainsi, la plupart des

organisations féminines interviennent dans les différentes opérations de la production du riz

sous formes de prestation de services à un prix raisonnable. Selon I'avis des hommes les

organisations férninines ont une influence positive sur la culture du riz .

Cette forme cl'enrraide a permis à beaucoup d'exploitations de mener les opérations à temps

et de respecrer le calendrier agricole en vigueur à I'Office du Niger . Ces organisations

sociales par leur tbrme de prestations de services lors des opérations de la production a

amélioré la cohésion sociale dans beaucoup de villages.

La culture de l'échalote est une activité essentiellement meuée par les femmes et qui leur

procure I'essentiel de leurs revenus monétaires. Elle commence après les activités de

iepiquage du riz, du désherbage. La plus part des opérations sont exéctttées par elles - mêmes

au moment où elles sont sotlicitées pour la mise en moyette, la mise en gerbier, les activités

de vannage et de glanage. pour les activités de maraîchage notamment la culture de

l'échalote, les femmes se font aider souvent par les garçons et les adultes pour le creusement

des rigoles, le transport de fumures organiques et l'épandage d'engrais. Outre l'échalote, les

autres cultures maraîchères pratiquéés pà. les femmes sont généralement destinées à

I' autoconsonrlll ati on.
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lr4algré la forte irtrplicatiorr des fenrnres dans les activités de production elle supportent encore

routes les activités de reproduction exceptée la coupe du bois d'énergie. Cependant la

participation des fernmes aux prises de décision est très restreinte car ne sont pas représentées

dans les organisations villageoises qui ont un pouvoir de clécision. Les femnles accèdent

rrioirrs aux ressources de I'exploitation. Le contrôle de celles-ci relève des hommes.

Des textes qui régissent I'Office du Niger, les hommes et les fenrmes ont égal accès à la

terre. Cependant malgré la volonté manifeste des femmes à posséder des terres, leurs

préoccupations ne sont toujours pas prises en compte. Il est rare de voir à I'Office du Niger

une femme exploitante parmi la population résidente. Pour ce faire, I'Office du Niger dans

sa politique de vulgarisation doit de façon concrète, mettre en relief le rôle des femmes dans

les exploitations agricoles . Ce rehaussement du statut social des femmes en zone Office du

Niger doit passer nécessairement par :

-l'animation des organisations féminines par le renforcement des sessions de formation en

alphabétisation et en gestion ;

- la mise en place d'un cadre de concertation entre les fetnntes en zone Offrce Niger, forum

au cours du quel elies débattront tous les problèmes relatifs à leur promotton ;

- la campagne de sensibilisation auprès des hommes pour que les femmes soient représentées

dans les conité de gestion des A V et en laire nrênre ulte conditionnalité pour sa

reconnaissance par les autorités conrpétentes ,

- I'attribution des terres aux femmes de façon individuelle ou collective pour la riziculture et

le nraraîchage qui contribuera à leur autonotnie Frnancière ;

- l'élection des femrnes au sein de la délégation générale des exploitants agricoles pour leur

penlettre de se faire entendre à toutes les instances de décision ;

- la diversifrcation des types d'élevage en les organisant autour des activités d'avicultut'e et

d'embouche ovine ;

- la facilitation de l'accès des lernnres aux crédits

renrboursenrent,
- la création de poste médical pour assurer les premiers soins de santé dans les villages

éloignés des CSCOM.

en assouplissant les conditions de
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Diag 11: Niveau de participation des
aux travaux de binage des parcelles
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Diag 12: Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux de transport de fumure organique sur
les parcelles d'échalote
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Diag 13: Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux d'épandage d'engrais sur les parcelles d'échalote
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Diag 14: Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux de récolte de l'échalote

aÂ

[Coefficient du trava

il des filles

ÇCoefficient du trava

il des jeunses femme

[--lContribution du trav

ail des vielles femm

ffiContriOution du trav

ail des jeunes garco

!Contribution du trav

ail des adultes

Bambara Dogon

Minianka Sarakole

ETHNIE

Mossi

65



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

Diag 15: Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux de transport de la production d'échalote
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Diag 16: Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux de conseruation de la production d'échalote
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Diag 17; Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux de nettoyage des parcelles d'échalote
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Diag 18: Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux de cuisine

l! Coefficient du trava

il des filles

p Coefficient du trava

il des leunses femme

ffi Contribution du trav

ail des vielles femm

fj Contribution du trav

ail des jeunes garco

! ContriOution du trav

arl des adultes

Sarakole

ETHNIE

jEEE
iIEE
]E E E

iE E E]E E E
tËit H Ë

ÂEE
Bambara Dogon

Minianka

E
E
E
E
E

Et!
E

E
E
E
E
E
É
E
E
E
E-
E
E_r-

?q

3,0

)q

2.O

t(

1,0

0)

c
q)

o

3.0

1,0

q)
c a
q)

Mossi

61



1,0

o)c
C
q)

o

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
T

I
I
I
I
t
I
I
I

Diag 19: Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux de transport d'eau potable
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Diag 20: Niveau de participation des catégories sociales
aux travaux de transport du bois d'énergie
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Diag 21; Niveau de participation des

aux travau;;;"treiien des enfants
catégories sociales
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Diag 23: Niveau
aux activités de

de participation des catégories sociales
gestion de I'AV
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Diag 24: Niveau de participation des catégories sociales
à la gestion des caisses villageoises
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Diag 25: Niveau de participation
aux tontines

des catégories sociales
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Diag 26: Niveau de participation des catégories sociales
à la gestion des écoles communautaires
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Diag 27: Niveau d'intervention des catégories sociales
à I'accouchement
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Diag:Z9 niveau d'accès et de contrôle de
catégories sociales
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Diag:31 niveau d'accès et de contrôle
par les catégories sociales

des crédits intrants
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Diag:32 niveau d'accès et de contrôle des crédits de petits
commerces par les catégories sociales
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Diag:33 niveau d'accès
de repiquage de riz' par

et de contrôle
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Diag:34 niveau d'accès et de contrôle de I'alphabétisation
par les catégories sociales

$Niueau d'accès pour

les femmes

f;Niveau d'accès pour

les nommes

ffiN,reau de contôle pa

r les femmes

f_lNiueau de contrôle p

ar les hommes

des crédits
socialesI

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

1,0

o)cc
c)

1,0

0)
CEc
nr

7i

I
I
I
I



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

?q

3,0

)(\

t6

1.0

0,0
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Diag:36 niveau d'accès et de contrôle de la vente du riz
par les catégories sociales
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Diag:37 niveau d'accès et de contrôle
par les catégories sociales
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Diag:39 niveau d'accès et de contrôfe des produitsmaraÎchers par tes catégories sociafes
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Test d'introduction de légumineuses fourragères dans la zone de l'Office du

Niger ( SPR32 )

1. Introduction

Les ressources fourragères disponibles en saison sèche dans la zotre Office du Niger (ON)

sorrt constituées essentiellernent de paille de riz de faible valeur alinrentaire. L'augtttetttation

sarls cesse du cheptel des paysans et I'invasion de la zone par les atrintartx transhutnatrts dès la

fin des récoltes à la rechcrche cle I'eau ont conduit à une situatiotr ou la disponibilité en paille

ne peut plus assurer à elle seulc Llne bonne productivité des troupeattx. Face à Ltlle telle

situation, la réaction des agro-éle\/eurs de la zone est I'utilisatioll de son de riz coll'lnle

supplément. Mais la valeur alimentaire cle ce dernier est égalenrent faible, d'où des pertes de

polar chez les bovins de I'ordre de 10 à 20%. L'amélioration de la situation fourragère

devient alors une 1écessité par I'utilisation de sous-produits agro-industriels colllrlre le

tourteau de coton ou I'Aliment Bétail Huicoma (ABH) qui ont une bonne teneur en az.ote et

en épergie. Une telle option cst réalisable dans les zones péri- urbaines pour la productiort de

lait ou de viande. Chez les agro-pasteurs de la zone ON, le manque de moyens lttrattciers

ernpêche la plupart des exploitations à payer ces suppléments. Une des alternatives potlr une

amélioration des productions animales chez ces dernières est alors I'introductiolt de

légumineuses fourragères singulièrement les variétés de niébé tnixtes. Récoltées à de bonnes

dates, celles-ci ont des qualités nutritionnelles appréciables pour le bétail. Au regard des

résultats obtenus par la recherche, le dolique, le macroptilium et les variétés nrixtes dc niébé

pourront être cultir,és en contre saison dans la zone renforçartt ainsi la durabilité de son

système de production. En plus, la contribution du niébé ntixte à I'amélioration de la fertilité

des sols et de I'alinrentation hunraine justifie largement son introduction en zone Office du

Niger.

2. Objectifs

Objectif général

I Améliorer la disponibilité fourragère en vue d'intensifier les productions animales dans la

I zone de I'Office du Niger.

I
I
I

I
I
I
I

Objectifs spécifiques
- intégrer datrs le système de production riz des

mixtes de niébe adaptées;
- adapter des rations en fottction des objectifs de

zotle.

3. Matériel et méthodes

légumineuses fotrrragères et des variétés

production aninrale des agro-pasteurs de la

Le projet de ieclterche comprend deux activités : des tests de production founagère et des

I 
tests d'utilisation fourragère.

19



I
I
r 3.1. Activité l: tests de production fourragère

80

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

Matëriel végétal

Les tests de production fourragère ont poné sur deux cultures fourragères ( Dolicos lablab et

Macroptilium latht,roi'des) et sur deux variétés mixtes de niébé (Sangaraka-lT89DK-245 et

Dièmani- PLB-22).

Echantillorr,tage ( zones, villages et evploitations)

Deux zones de production rizicoles de I'ON (Niono, N'Débougou ) ont été retenues sur les

trois préalablenrcnt choisies pour le test. La zone de Macina a été exclue à cause de la non

dispolibilité de I'eau suite aux travaux de réfection sur certains réseaux hydrauliques nrais

surtout à cause du problème de divagation des animaux dans les casiers en saison sèche. En

plus, contrairernent aux zones de Niono et de N'Débougou qui ont été retenues, celle de

Macina ne possède pas de parcelles réservées exclusivement à la contre saison et celles

utilisées à cet effet sont rnal planées. Dans chacune des zones de Niono et de N'Débougou' 2

villages ont été choisis par I'encadrement (4 villages ) et quatre paysans volontaires par

village (16 paysans).

Conduite des cultures

Dans chaque village ainsi choisi les semences des deux cultures fourragères et des deux

variétés de niébé ont été distribuées aux paysans (chaque paysan s'occupe d'une seule

introduction ). Lcs superficies réservées à la riziculture de contre saisotr ont été retenues par

les paysans polu'I'installation des dites cultures et la superficie rnoyentte par tlpe de culture

dans chacun des villages a été de 0.25 ha. L'installation et I'entretien des cultures ont été faits

par les paysans solls la supervision des techniciens. Les quantités de semence ont été de l5
kg/ ha pour le Macroptilium et de 30 kg/ ha pour chacune des trois alrtres cultures. Chaque

parcelle a reçLr Lrne application de phosphore à raison de 100 kg I ha de Di-Ammonittm
Phosphate (DAP).La pratique paysanne a été retenue pour I'installation des cultures (senris

par poquet sur billons poLlr les niébés et à la volée sur labour à plat potlr le macroptilium) et

pour leur entretierr (désherbage manuel ).

3.2. Activité 2- Tests d'utilisation fourragère

Cette activité se compose de 2 opérations. La première est relative à I'utilisation des fatres

produites par les paysans et la seconde au test de rations à base de paille de riz
"complémentée" ltar les concentrés pour la production laitière chez les éleveurs péri-urbairls.

La première opératiorr a été réalisée cette année; la deuxième est prér'ttc pour I'amée 2001

conforment au calendrier d'exécution du projet.

* opération I: tcs(s en milieu puysan

Cette année, les paysarrs ont été enquêtés afrn de cerner la stratégie d'utilisation des fourrages

produites (espèccs aninrales bénéficiaires, façon d'utilisation des dits fourrages) et les

possibilités d'adoptiort de la technologie.
Au regard de cette stratégie d'utilisation et par rapport aux objectifs de production animale

fixés par les paysans (erlbouche des petits runrinants, productions de lait ou de viande bovine,

conditionnement physique des bæufs de labour), cles rations économiques incluant la paille de
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rtzetles fourrages des dites cultures seront testés chezceux-ci en année 2001. Le nombre des

a.imaux à soumettre aux tests dépendra de la volonté des paysans et des quantités de fourrage

produites. En année 2003, les mêmes rations seront testées en vue de leur conftrmation '
'paramètres 

à estinter'. pour cette année, les observations ont porté sur:

- les rendements en fanes du dolique et du Macroptilium ( carrés de rendement);

- les rendements en fanes et en gràin", des deux variétés de niébé (carrés de rendement);

-la srratégie d'utilisation des faires et les possibilités d'adoption de la technologie (évaluation

paysanne).

* Operation 2: test en zone péri-urbsine

E' a'rée 2001, une des rations pour la production de tait clé1à éprouvée etr station et qui s'est

ar.érée économiquement rentabie sera test ée chez les élcveurs s'occupant de Ia productiott

laitière. Les quantités à distribuer quotidiennenrent par tête seront de: paille distribuée à

'olonté, 
2kgde mélasse, 65 g d'urée, I kg d'ABll, 2 Kg de son et un complément minéralo-

vitami'ique distribué aussi à volontê. La ration sera testée sur 20 vaches appartenant à des

éleveurs volontaires pour le test et qui disposent cl'autres vaches nourris par leur propre soin

(paille à volonté + son etl ou ABH) La rentabilité économique de la ration testée sera

comparée à celle des rations pratiquées par les éleveurs'

4. Résultats et discussions

Les résultats portent sur la production
pavsans sur le déroulement du test et les

du projet.

de fanes des 4 variétés cultivées, la perception des

reconlnandatiops fonlulées par ceux-ci poLlr la suite

4.1. Rendements en fane

La production en fane a été significativement plus élevée chez les 2 variétés de niébé

cor'parée aux 2 autres légr,rnrin.i,r., (P<0.05). Chacurte des 2 variétés de niébé a eu une

production de biomasse supérieure à 1.5 Tonne ite MS I ba. Par contre la production de

bio'rasse chez les 2 autres cultures for.rrragères n'a pas atteittt 1 Tonne de MS / ha( Tableau I )'

Trtbleau l. Rendement en fane des 4 variétés de léguntineuse

VARIETES RENDEMENTS
(T.deMS/ha)

NIEBES MIXTES
Sungarakc-lT89DK-245
Diènnni- PLB-22.

1 7 a (0.4)
1.6 a (0.6)

CULTURES FOUR.
It4 rrc r:o p t i I ium I a t h w' oi' d e s

Dolichos lublals

0.8b(0.4)
0.8 b (0 s)

Les chiffres eutre

d'une même lettre
parenthèses représentent les écarts types'

rre diffèrent pas significativetttetrt (P>0'05)'

8l

Les moyeltltes accolrlpagrlées
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Les rendements obtenus avec le dolique et le nracroptiliunr ont été très faibles par rapport à

ce*x obtenus en contre saison dans la nrême zone e, l99l et 1998 par I'ESPGRN de Niono'

Ces rendements ont été de 3.4 Tonnes / ha de N{S pour le dolique et de 4.6 Tonnes pour le

Macroptilium en culture de contre saison (1998 ) sans fertilisation. Avec I'application de 100

kg de DAp/ ha, la production du dolique a atteint 5 Tonnes de MS lha( contre saison 1991)'

E' culture pluviale pure dans la Région de Sikasso. la production de biornasse du dolique a

r arié entre 2 er 5 Toines de MS / ha ( Bengall' et Al '19941

[_cs rendements en fane des 2 variétés de niébe ont été ôgalement faibles par rapport à ceux

rapportés lréqgemment daus la littératlre (2 à 3l'oripes de \{S / ha)'

l-a lirible prodr"rction cie biomasse des 4 i'ariétés ùst clue essentiellerliettt att retard enregistré

tians leur installation ( cf.4. z). Laler,é effecriVc rr'a cu lieu qtre clans la deuxième décade du

'rois 
cle Mars. Ai'si aucllne des variétés cultirecs n'a pu boucler son cycle, les récoltes de

lourrages ayant eu lieu en fin Mai afin de p.-nrettre l'installation des pépinières de riz'

cepe.dant, la production du Macroptilium devrart être plus importante que celle obtenue si

elle avait été soumise au moins à deux fauches. En effet, sotts irrigation, cette variété peut être

soumise à une première fauché dès le 45 ème jour cle végétation, les autres fauches survenant

ii des intervalles de 3 semaines'

4.2. Evaluation Paysanne

A la hn du test, Ies paysans concernés ont été soumis à une enquête semi-structurée afin

d,a'oir leurs opinions sur l'intérêt des cultures fourragères, leur.choix préférentiel des

espèces, Ia stratégie d'utilisation fourragère, les contraintés rencontrées et les dispositions à

prendre pour la nouvelle campagne. Les résultats obtenus sont présentés dans les chapitres ci-

dessotts.

De I'intérêt cles cultures fouruagères

De l,évaluation paysarne, il est apparu q*e les paysans rl'ont pas I'habitude de faire des

crrlttrres fourragères dans la zone. b.p.naànt. ils peiçoit'etit I'intérêt qu'ils poulront tirer de

celles-ci: alimentation des animaux en saison seche notanitnent celle des boeufs de labour et

des o'ins avec comme conséquence une augnrenration de la disponibilité en fumier suite à la

stabulation de ces animaux et le labour à temps ,Jes parcelles; gages d'une bonne récolte' En

phrs, la stabulation des boeufs en fin de saison sèche tout en limitant les risques de leur vol

dir'inuera leur pression sur les infrastructures rizicoles ce qui contribuera en partie la

pérennisation du réseau.

Du choLr préférentiel des esPèces

Des 4 variétés de légumineuses testées. la prétérerlce des paysans s'esJ portée sur les niébés

compte tenu de leur double intérêt: alimentation humaine ei animale et l'expérience qu'ils ont

de ces espèces. En plus, ces espèces contrairement au macroptilium peuvent se conserver sous

fon'e de bottes. La non appéience du dolique par les animaux à l'état vert et le fait que ses

fruits ne rentrent pas dans léurs habitudes allmentaires limitent le choix de celui-ci'

De Ia stratégie d'utilisation fouruagère

Les founages produits ont été destinés prioritairement aux boeufs de labour comme

supplément de la paille et / ou du son de rii distribués à r'olonté. De I'avis des paysans' les
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bæufs de labour copstituent le fer de lance des exploitations et leur conditiotrnemettt physique

avant les labours est une nécessité. Les quantités de fane distribuégs par boeuf et par jour ont

été en moyenne de 2 bottes (3 kg ). En plus des boeufs, les autres animaux bénéficiaires ont

été les moutons de case ( | lz botte / tête 7 jour) et les vaches en lactation (2 à 3 bottes / animal

i jour).

Des cotttraintcs ren conl rées

Les dégâts causés par les souris sur les plantules et le manque d'eau sont appartls comme les

co.traintes principales ar-rrquelles les paysans ont été confrontées cette antrée' A ceux-ci

s,ajoutent la non iecoltc tle graines ( 2 paysans ont pu récolter des graitles de dolique et de

'racroptiliun 
) suite à l'rnstirllation tardive des cultures due au nlanque cl'eaLl et la dir"agatiort

des animaux qui opt ravagé la Iloitié des parcelles.

D cs reco trtrttandstio tt s

Les paysans sont tous rnotivés pour reprendre le test durant Ia campagne 2001' Leurs

recommandations peuvent être résumées en une seule phrase <<Nous vous dentandotls pour

le test de l,anrtée procltaitte de vous lever tôt pour installer les cultures afin de pouvoir les

récolter avant Ia-période tl'installation dtt riz d' hivernage )). De ler-rr avis, les cultures

fourragères seront installées sur les parcelles de contre saison à proximité des champs de nz'

Une telle cohabitation permettra aux cultures de bénéficier régulièrement de I'eau' mais les

nrettra aussi à l'abri des dégâts causés par les souris et les animaux. En effet' I'amée 2000 a

été une année exceptioppeùe du fait rJe I'interdiction aux paysans de faire la riziculture de

contre saison suite aux travaux de réfection des canaux d'irrigation. Cette situation a favorisé

l,attaque des souris aux plantules d'une part et le dégât cattsé par les animaux d'autre part'

5. Conclusions et recommandations

Le test a connu des difhcultés dans son exécution, difficultés relatives au retard accusé pour

l,i'stallation des cultures, aux fréquentes coupures d'eau au mornent de la période de

croissance et aux dégâts causés par làs animaux en divagation quelques jours avant la récolte

des fourrages. Malgré ces contruint.r, les paysans et I'encadrement de I'Office sont beaucoup

i'téressés pou6u fiourruite. La nécessité de produire du fourrage au niveau des exploitations

se fait sentir de plus en plus dans la zone. La diversification des cultures qui tend à se

développer dans les casiers rizicoles pendant la contre saison, donne la possibrlité aux cultures

founagères de maintenir à coté des spéculations comme le riz et les cultures rnaraîchères' Une

telle cohabitation eptre ces difl'érentes spéculations pentrettra de résoudre le problème d'eau

au lriveau des cultures fourragères et protégera celles-ci contre les dégâts occasiontrés par les

arrimaux en divagatiott pertdatrt la saison sèche'

pour une bonne prodgction de biomasse, les variétés retettues pourront êtl'c semées dès mis

Jan'ier, en vue de prolonger leur période de r,égétation d'un mois ettvirott (4 mois de

r,égétation ), la récolte ,Jc fourrage intervenant vers fin Mai. De telles fottrrages seront utilisés

'c'dant 
les rnois de.Tuin juillet-qui 

"onstituent 
des périodes critiques potll-I'arlimentation des

ari'raux de Ia zorle. LJnc rrreilleirre préparation dr-r sol, tttre densité plus éler'ée de setnis, et

*re irrigation mieux contrôléc seront aussi conseillées aux paysans pour utrc atlélioration de

Ia production fourragère.
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