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AMELIORATION DE LA SITUATION DES FEMMES EN ZONE
OFFICE DU NIGER (SPR3I)

INTROD{.]CTION :

Au delà de leurs besoins alimentaires, les femmes comme tout autre membre de I'exploitation

aspirent à la promotion socio-économique. Pour mieux cibler les actions en faveur des

femmes, il s'avère indispensable d'analyser leur 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 contraintes par des actions concrètes. Ceci nécessite une analyse des

stratégies de développement orientées vers la promotion socio-économique des femmes au

sein des exploitations agricoles de I'Office du Niger.

C'est aux regard des nombreuses études réalisées en zone office du Niger et qui ont dénoncé

toutes, la faible prise en compte des préoccupations de la femme, que le projet < amélioration

de la situation des femmes au sein des exploitations en zone Office du Niger )) a été initié

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

discrimination. La phase étude diagnostique a permis d'identifier les activités où les femmes

tirent I'essentiel de leurs revenus et les contraintes qui y sont afferentes. Le présent rapport

porte sur la restitution de ces résultats

l. Objectifs:

Objectif général
L'objectif général

en zone Office du

les femmes,

I - et identifier un système d'encadrement spécihque

I en zone Office du Niger.

de l'étude est d'améliorer la situation des femmes au sein des exploitations

Niger.

Objectifs spécifiques :

Les objectifs spécifiques assignés à l'étude sont :

- identifier le rôle des femmes au sein des exploitations agricoles de l'Office du Niger,

- inventorier les activités des femmes dans les différentes zones,

- identifier le rôle des différentes catégories sociales,

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

monétaires pour les femmes,
- identifier les caisses rurales susceptibles de favoriser la promotion des activités menées par

I
I
I
I
I
I

pour la promotion des activités féminines

2. Matériel et méthode
La restitution a été faite dans les 18 villages d'enquête par deux équipes.

Le calendrier de restitutions des résultats de l'étude diagnostique dans les villages d'enquête

a étê élaboré de commun accord avec le service conseil rural des zones et du Béwani et les

populations. Les heures de tenue des assemblées générales ont été fixées par les populations

àn collaboration avec I'encadrement et communiquées aux équipes de restitution.

La séance de restitution a regroupé toutes les femmes, I'animatrice chargé de I'encadrement

des femmes du village, les ."piér.ntants du conseil de village, de I'AV et toutes les

associations. Après un bref rappèl sur les différentes séances de travail effectuées par l'équipe

pendant I'enquête, l'objet de la réunion fut expliqué'
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3. Résultats
Les résultats portent sur les contraintes identifiées, la perception des exploitants et le système

d' encadrement ProPosé.

3.1 Contraintes
Dans chacun des villages où s'est tenue la réunion de restitution les participants sont tous

unanime que les contraintes évoquées dans le document sont des réalités quotidiennes des

femmes Ces contraintes communes à toutes les zones sont entre autre: :

*le faible niveau de formation des responsables des organisation sociales villageoises en

gestion pour la dynamisation des organisations leaders ;

*le bas niveau à'alphabétisation des femmes pour le bon fonctionnement des organisations

féminines ;
*l'insuffisance de terre pour la promotion des activités génératrices de revenus et tntttees par

les organisations féminines notamment le maraîchage et la culture du riz ;

*le faible niveau d'aménagement des parcelles de nraraîchage affectées à certaine GIEF

(difficulté d'irrigation ex: Kanassako et Kossouga) ;

*la difficulté de recouvrement des crédits de pràstations de service effectuées par les GIEF ou

les association des fernmes par les chefs d'exploitations après la récolte ;

* la recrudescence du paludir*" chez les femmes après la période de repiquage du riz ;

* la non maîtrise des techniques de conservation de l'échalote par toutes les organisations

feminines ;
* I'insuffisance de cases de conservation de l'échalote dans les villages ;

*la difficulté d,écoulement de la production de Ia 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 femmes aux crédits intrants maraîchers et de pettt commerce sans

l'aval de I'AV.
Cependant au cours des séances de restitution d'autres contraintes ont été évoquées ' Il s'agit

de:
- la récolte précoce des produits maraîchers (échalote) en faveur de la riziculture

quand cette activité est pratiquée dans les parcelles rizicoles ;

- la non prise .n 
"o-pte 

dàs frais d'alphabétisation des femmes par I'A V ;

- Ie coûf élevé de la redevance eau des parcelles de maraîchage ;

- le mauvaise organisation de la frlière des produits maraîchers (tomate et

échalote) ;

- I'insuffisance de source d'eau potable ;

- I'insuffisance de source d'approvisionnement des femmes en semences

maraîchères améliorées.

3.2 Perception des exploitants sur les contraintes
De l,avis des puyrurrr, le maraîcha-ee. jadis était pratiqué en zone office du Niger sur les

terres murginal"s. Cependant au cours de la dernière décennie cette activité a connu un

développement rapide et occupe une place de choix dans les revenus générés par I'ensemble

des productions végétales. Ce développement rapide de I'activité du maraîchage peut être lié

d,une part à la nouvelle politique de t;ôffi"" du Niger basée sur la diversification des cultures

soutenu par l'attribution dei parcelles rizicoles pour la pratique de cette activité de

maraîchage et au désenclavement des zones de productions'
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Les parcelles de maraîchage en son temps ont été attribuées aux exploitations suivant le mode

de distribution des terres rizicoles en vigueur. Cette politique de distribution connaît

aujourd,hui des faiblesses car rares sont les Ëxploitations qui arrivent à satisfaire la demande

de parcelle maraîchère de ses actifs et actives.

Le faible niveau d,alphabétisation des femmes serait en rapport avec la nouvelle politique de

l,alphabétisation qui consiste à une prise en charge d'une partie des frais par les bénéficiaires'

or au niveau des villages, les AV considérées comnle I'organisation sociale regroupentent

toutes les catégories ,o.iul", ne prennent pas en conlpte la fonlation des femmes' Cette non

prise e,., co*pte des fernmes dans le progranrme d'activité des Av en matière de formation

s,expliquerait par la rlor-l représentation des femnres dans le comité de gestion' Cette absence

des femnres dans le co'rité de gestion des AV affecte très foftenrent la parlicipation des

femnres à la prise de décision aù ,riueau du village et suttout la prise en compte de leurs

préoccupations daus le programme d'activité. c; faible niveau d' alphabétisation et de

fomration en gestion des leaders féminins est à I'origine dtt ntanque de dyramismes des oPF'

ce nranque de dynamismes des opF fait que de nos jours malgré les formations sur les

tech'iques de conservations de l'échalote organisées par I'offîce du Niger le problème de sa

conservation derneure entier. En effet te cùt actuei de la case dépasse le plus souvent la

capacité financière des femmes prises individuellement. Au regard de ce constat ce n'est

qu,à travers les opF bien structurées que les femmes pourront construire les cases de

conservation avec l,appui financier des systèmes de micro-finance. Pour ce faire les

systèmes de rnicro-finance doivent ou.,ri, les lignes de crédits équipernent pour la

construction de cases de conservation de l'échalote tout en assouplissant les condition de

remboursement. En effet de nos jours les fenrmes connaissent des difficultés de

remboursement du crédit maraîchage car ce remboursement se fait le plus souvent à une

période ou le prix des produits maraîchers sur le marché n'est pas favorable aux producteurs'

pour ce faire les autorités des systèmes de micro-finance doivent mener des réflexions pour

la mise en place d'un système de crédit adapté au maraîchage. 
. ^.._^i+ r^^ ^m,

La création des opF bien structurées aLltoui de telles actions concrètes pourrait les amener a

créer une organisation socioprofessionnelle dynamique capable de développer un partenariat

avec certains opérateurs économiques colllnle le cas de la bourse du riz'

pour les paysans, les difficultés d;écoulenrent de la tomate seraient dues au fait que toutes les

productions arrivent en maturité à la même période généralement en début de saison sèche

chaude .Les producteurs qui commencent la culture de la tomate en fin d'hivernage sont ceux

qui y tirent assez de profits. La question qu'ils se posent en tant que producteurs est de savoir

pourquoi Ia tomate n,est pas pràduit. à Niono en toute saison malgré la disponibilité de

l,eau ? . pourquoi au moment où Niono ne produit pas de tomate les autres localités au Mali

en produisent et en vendent sur le marche de Niono et à un prix numérateur ? Est-ce un

problème de variétés, de maladies ou de calendrier agricole des producteurs ?

3.3 Système d'encadrement proposé
pour la pluparl des parricipants all\ différentes réunions de restitution les principales

co'traintes qui entravent la promotion des activités du maraîchage sont entre autres :

le faible niveau d,alphabétisation et de fonlation des femmes leaders en gestion ;

la faible disponibilité des parcelles rnaraîchères ;

- l, i.suffisance de cases de conservation de l'échalote dans les villages ;

- la difficulté d,écoulement et d'étalernent la production de la tomate toute I'année'

La levée de ces contrai'tes nécessite la nrise en place d'un système d'encadrenrent qui prend

clt contpte les préoccupations de toutes les catégories sociales'
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Faible ttiveau d'alplrabétisafiort et de formatiort des femmes leaders e" gestiott

pour rerrausser le niveau d'arphabétisation et de formation des femmes en gestions afin de

répondre à reurs besoins spéci,fiques, des actiors suivantes doivent être développés :

-sensibilisation les hommes pour que les femmes soient présentes dans les comités de gestion

des AV; . 
rns de formation des femmes à I'alphabétisation et en gestion

; Jl:î,ï .ï,i.T,, i""i i:: ii' "I'i:nii i: ffi ":#" 
* i. r 

" "i n' 
" 
s'.*'*' :' i:,ïI.''

- élaboratio' de modules de fomration (alphabétisation et gestion) qui prennent en compte les

besoins sPécifiques des fenrrlles ;

- identification de façon participati'e d'ure période favorable à I'organisation des dites

sessiotrs de fonnation'

Fuible clisponibilité cles purcelles maraîchères ,,:r., ,,oc at Âr,

co.rpte tenu de la disponibilité des temes au .i'eau des villages et des besoins crotssants

expri'rés par les differentes futegories sociales pour I'activité àu 
']]utuîchage' 

des scénarios

suiva.ts peuvent être proposés au-x exploitations pour la résolutio'du problème :

-révision du calendrier agricole de l'exploitation en installant les cultures du riz en Mai aux

fins de pouvoir dégager certaines pur."iltt depuis le mois d' Octobre ;

-choix des variétés productives et à cycle court'

La r-'ise en æuvre de l,un des deux scénarios nécessite une élaboration participative d'utt

schéma d'assolement du chanrp de I'exploitation'

conservatiott de l'écltalote r^*^+i^n h,.\,rr n de l'échalote, I'alphabétisation et

Les différentes sessions de formation pour la conservatto

la gestion organisées à l,intention des femmes dynamisera les organisations féminines' une

enquête sera menée au niveau des villages tests pour estimer :

la production de l'échalote ;

la quantité vendue au Illonrent de la récolte :

ces i',fo,*uttf,:"Ët,]|î.iÏ;l;t""- organisations fénrinines avec l'appui des srructures

techniques d,élabore des projets qui seront soumis pour financement aux systèmes de micro-

Itnances Pour :

- la construction d'infrastructure pour la conservation d'échalote ;

- crédits de commercialisation ;

- crédits intrants maraîchgrs. 
^\T,.- ^+ ro- ,Âc.ear,.,. 4p

Les organisations Féminines (opF) avec I'appui de certaines oNG et des réseaux de calsse

de micro finances opérant dans la zone de lîôrn". du Niger, les différents types de crédits

leurs conditions d,octroi et de remboursement seront définis dans un document juridique'

Dfficulté d'écoulenterû et d'étalentetrt la prodttction -de 
Ia tomate toute l'année

compte tenues des difficultés de conservation de la tonrate il sera bon d'envisager des

possibilité de la transfomration pour être mieux conservée'

pour ce faire les sessions rJe fon'ation sur les techniques a'réliorées de transformation de

ccfiains produits maraîchers 'ota'r.rent 
la tomate et l'échalote seront organisées à I'intetrtion

r,es opF en collaboratio' avec le Laboratoire de Technologies alimentaire de I'Institut

Ë:iîï:il,f,riii:: la productio. cte la tomare deux variétés d'hivernage seront conduits en

tcsts ep collaboratiotr avec le Progralllllle Fruits et Légttnres'
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4. Conclusion
La promotion des activités maraîchères considérées comme celles qui procurent plus de

,.uà.,,r, aux femmes nécessite la mise en place d'un système d'encadrement spécifique. La

mise en æuvre de ce système d'encadrement nécessité l'élaboration d'un projet de recherche'
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APPROCHE PARTICIPATIVE DE RECHERCHE AVEC LES

EXPLOITATIOI{S AGRICOLES PRODUCTRICES DE RIZ

Diagnostic participatif des contraintes des systèmes de production à l'Ofice du Niger

I. Introduction
Cette étude diagnostique a été conduite pour réactualiser les contraitrtes d'ordre agronomlque

et socio-écononlique au niveau des exploitations productrices de ïtz,ertzone office du Niger'

Le but est de parvelir à Lrne nreilleure irlplication des producteurs dans le processus

d,élaboratio' des flux cle technologies. Des données sur les élémerrts structurels et de gestion

ont été collectées auprès des exploitations agricoles datts trois villages.

Afin de mieux uppréh.nder les facteurs sous jacents qui influencent I'adoption des différentes

tech'ologies disponibles, un léger diagnostic a été réalisé au niveau de trois villages dans la

dite zone. Ce diagnostic fait pàrti. dù système traditionnel des flux du développement des

technologies ; et à comme objàctif principal d'impliquer les producteurs et productrices de riz

dans la phase de développement de technologies.

Le prése't rapport donne une présentation sommaire de la méthodologie utilisée lors du

diagnostic. Une énumération des differentes contraintes liées à la production du riz au niveau

de chaque village et par classe d'exploitations, les stratégies paysannes développées pour les

résoudre et les résultats de deux options techniques testées avec les paysans collaborateurs'

II. Objectifs

identifier a'ec les paysans (nes), les différentes contraintes liées au

fonctio'neme't des exploitations agricoles ; les hiérarchiser et faire des

propositions de solutions ;

catégoriser les PaYSans selon des

orienter les solutions en tbnction
critères identiflés par eux mêmes, afin de mieux

des contraintes sPécifi ques'

III. N{atériel et méthodes

3'l' Équipe 
rrrri4iscinlinaire conformémer d'un diagnostic participatif. Elle

L'équipe est pluridisciplinaire conformément au prlnclpe

est composée de chercheurs des différents programmes de la SRA/Niono et d'agents de

l,Office du Niger. Chaque a-9ent de I'O.N. a intervenu dans sa zone d'intervention

3.2. Données secondaires
Dans chacune des trois zones, des entretiens avec le chef service conseil rural et les agents de

la cellule suivi-évaluation ont permis de passer eu revue les différentes activités des

exploitants et leurs cotrtraitrtes spécifiques'

Eri plus de ses entretiens, les documetrts suivants ont été exploités :

- bilan de mise en culture campagne 2000-2001

- rôle de redevance eau campagne 2000-2001

- frches des résultats de sondages statistiques de la campagne 2000-2001

- fic5es des recelsements démographiques et des équipements de juin 2000'

Des documepts similaires d'autres canrpagnes non moins tmportatrts ont été aussi consultés'

Il r.cssort de ces différentes consllltations les caractéristiques socio-économiques suivantes :



Tableau 1 : Caractéristiques socio-économiques des villages
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truuuill.ure f..*r; Sup : superficie: Expl :

exploitation; Rend : rendement; Nbre : nombre; BL : bæuf de labour; char : cham-re. ND : Non Déterminé

3.3. Ctroix des zones et des I'illages

Deux critères essentiels ont servi au choix des différentes zones :

- l' état du réaménagement ;

- le niveau de rendement.

Il s'agit notamment de la zone de : ."^^+if *nac DÂfqir ÀRpC)h u de- Niono pour son réaménagement effectif types Rétail, ARPON et son nrvea

rendement (5 tonnesfta) ;

- Macina pour son réaménagement en partie tlpe ARPON et son

riz paddy (3-a t); 
.âq'tânqopr'er ? GTZet son-N'Débougoupoursonréaménagementenparttetypt

(4 tonnesÆra).

Conformément au protocole, un village par zone a ëtê retenu'

Tableau 2 : Caractéristiques du village retenu par zone

faible rendement en

niveau de rendement

3.4. Outils du diagnostic utilises

Quelques outils d" diagnostic participatif ont été utilisés avec les paysans pour mleux

identifier et analyser leurs contraintes. Il s'agit entre autre :

- Réunion communautaire: elle u p"*i, de connaître les différentes activités menées au

niveau du village, les contraintes liées à celles-ci. E,lle a été I'occasion de préciser la

démarche méthodologique pour atteindre les objectifs l.^...r.,..ri, lec des_ Interviews g.orrp., ciblàs : Elles ont permis d'approfondir les connalssances

contraintes par groupe socio-professionnel ;

- clasr.-.ri p.crc.èrrtiel : Ii a été utilisé pour dégager les préferences des paysans pour

les variétés de riz,les engrais et les spéculations maraîchères ;

- calendrier saisonnier : Il a étéutilisé pour la précision des clates et périodes des activités

aqricoles.

Rend/
ha

Nbre
Bovin

Nbre
BL

BLI
Expl

BLI
ha

Nbre
Chamres

Charl
ExplVillage Pop

Tot
TH TF Sup

ha
Nbre
Expl

Sup/
Expl

Zirakoro 2180 629 412 612 2tr 2,9 6,7 rt47 585 2 I 276 I

Moussa Wèrè r246 292 ND 342 t22 2,8 6,3 190 153 I 0,5 107 1

ND8 r973 ND ND 492 180 2,7 5,9 l0l0 826 4 2 248 I

ZONES
N'Débou

Macina
ND8 Boi-BoiMoussa WèrèZirakoro
Bon niveau de suivi-technique

Faible organisation des PaYSans

et paysannes

f"iUt. niveau de suivi technique

Faible organisation des paysans et

paysannes

Faible niveau de suivi technique

Faible organisation des PaYSans

et paysannes

Éviction fréquente des

exploitants et exPloitantes.

t0



il

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

Tl,pologie des exploitations : Elle a éte utilisée pour catégoriser les exploitations en

différe'tes couches socio-économiques en fonction de leur niveau de prospérité en vue de

choisir un échantillon représentatif pour les interviews individuelles sur leurs contraintes

spécifiques ou leurs atouts ;

Interviervs individuelles : elles avaient pour but de préciser et d'approfondir les

connaissances sur les differentes contraintei en fonction de la classe socio-économique '

Carte du terroir : Elle a été établie pour connaître le terroir, ses potentialités et son

mode d'exploitation ;

Hiérarchisation des contraintes : E,lle avait pour but de ranger les contraintes identifiées

par ordre d'imPortance ;

Arbre à problèmes : Il a été utilisé pour recenser avec les paysans les causes, les

conséquences et les solutions de la cotttrainte majeure ;

Atelier pa'san : il a consisté à la présentation et à la discussion des résultats avec les

paysans.

IV. Résultats

4.1 Viltage zirakoro (Zone du Macina) ..F , - ., -- )^ r^ -:,,
Les activités et contraintes ci-dessous mentionnées ont été identifiées lors de la réunron

communautaire.

a/ Riziculture
La riziculture est la principale activité menée par les hommes. Le riz est cultivé sur le

périmètre qui a été réaménagé par le projet ARPON. Les variétés utilisées sont:kogoni 9l-

1 ; BG g0-2; IR 32307 (wasru)^; Adny-11 et séberang- M 177. Les engrais chimiques (urée,

DAp, sugubè-Sugubè) et organiqu"s (fu,r',i.r de parc et ordures ménagères) sont également

utilisés.

f Contraintes d'ordre structurel

Les contraintes d'ordre structurel se résument en celles -ci :

- faible niveau d'organisation de la population ;

- difficultés d,acquÉition des intrants et matériel (engrais chimiques, herse hollandaise) ;

- baisse du prix du riz à la veille du 31 mars ;

- insuffisance de main d'ceuvre salariée ;

- coût élevé de la redevance eau.

o Contraintes d'ordre technique

Les principales contraintes d'ordre techniques identifiées sont les suivantes :

- mauvais planage des Parcelles ;

- réseaux défectueux (inigation drainage) ;

- actions néfastes des rongeurs (souris, rats) ;

- attaque des cultures par les oiseaux ;

- baisse de la fertilité de certains sols (Moursi) ;

- diff,rcultés d'acquisition et mauvaise qualité des semences de riz utilisées ;

- Attaque des cultures par la virose et foreurs des tiges ;

- verse.
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b/ Maraîchage
Contrairement à la riziculture, le maraîchage constitue l'activité principale des femmes' Les

principales spéculations cultivées sont : l'échalote, la tontate, le gombo, I'aubergine, le

piment etc ..

Les parcelles maraîchères

vendue et I'autre rentre dans

* Chefs d'exploitations
En plus des contraintes évoquées ci-dessus

d'exploitations ont insisté sur les difficultés dans

* Femmes
Elles ont beaucoup insisté sur les contraintes suivantes :

- Manque de clôture des parcelles maraîchères ;

- difficultés d'acquisition des crédits agricoles ;

- coût élevé de la redevance eau ;

- mauvais fonctionnement de leur organisation.

sont exploitées individuellement. Une partie de la récolte est

I'autoconsommation .

o Contraintes d'ordre structurel

Celles identifiées ont été les suivantes :

- insuffisance des Parcelles ;

- bas prix à la récolte ;

- divagation des animaux ;

- coût élevé des semences et engrais chimiques ;

- diff,rcultés de remboursement des dettes'

o Contraintes d'ordre technique :

mauvais planage des Parcelles ;

Diffrcultés de conservation des produits maraîchers ;

difficultés d'acquisition (disponibilité) des semences ;

manque de clôture des Parcelles.

c/ Elevage r ,

Deux contraintes d'ordre technique ont été énumérées par les exploitants a savorr :

- difficultés d'alimentation dei bæufs de labour et des vaches en lactation ;

- maladies des ânes (boiterie, mal de gorge et rétention urinaire)'

d/ Arboriculture
La principale contrainte d'ordre technique est le problème d'approvisionnement en plants

semences d'arbres fruitiers (bananiers. manguiers etc )'

e/ Foresterie
Les difficultés d'approvisionnement et le coût élevé du bois de feux demeurent les

principales contraintes citées par les exploitants.

Les interviews des groupes cibles ont donné les résultats suivants :

à la réunion communautaire, les chefs

le paiement du crédit agricole.

t2



celles identifiées lors de la réunion communautatre'

La classifrcation des exploitations a révélé I'existence de quatre classes dans ce village avec

l,aide de quatre informants. Elle ne prend pas en compte les non résidents qui représentent

errviron 34oÂ.

Tableau 3. caractéristiques socio-économiques des exploitants

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

; Nbre : nombre ;

rendement' F . - t ^^-^-^^roo *i.'inn ' et autres non compris).* il s,agit de la superficie des parcelles rizicoles (hors casrer

crasse l : (n :r6: rz%). Autosuffisante; eile est composée d'exploitants possédant des

machines agricores (batteuses. mourins, décortiqueuse) ou véhicules ; troupeaux important '

au moins 50 têtes; au moins 3 paires debceuf dè labour; au moins 2 chamres;2 herses;2

charrettes ; rendement :15180 sacs/ha'

classe 2: (n :26: lgo/o). Autosuffisante; à la différence de la classe 1' elle n'a pas de

machines agricores ; possède un troupeau de 20 à 50 têtes ; au moins 2 paires de bceufs de
:/"\ '7(\ nnno hq

ffi:Ï"i:i;e ; une herse ; une charrette ; rendement : 60 - 70 sacsÆra-

crasse 3 : (n : 3r : zzo/o). Non autosuffisante ; possède un équipement complet (2 bæufs de

labour; l chamre ; une herse ; une charrette) ; sans troupËau bovin ; rendement : 50-60

sacs/ha.

Classe 4 : (n = 67 : 49%). Non autosuffrsante; ne possède pas un équipement complet; font

;;;;".,;ùt de service contre le labour ; rendement : 40-50 sacs/ha'

.t Contraintes observées par classe

Deux à trois exploitants p.i"r* "ïi 
eté choisis au hasard et interviewés individuellement

;;;;;;;;ppiéhender i"""";,in;;;Ëlfriu'n"'r,, 
,. , | (-.q T'./t,'.

r l i r ,, a.3-- V,': li = 
-tti 

é'ô,i ô r-- ": 

WT lu"^

roo , gr, h ./ t xIê tÀi 
,'.' : 1' .,a^

'71-' .:' 1. r rtr?6 l.,o = '" '""' 9'r r ) 1"';-= 
(;:.," i,:. ..-''' ' îh

I lc, t;o *-:. ;. i -' ''' tlr{
,y)- 3t rr 1,..3.1 ; : .- li'."':' '"; ê,2,r:!?, : f4t:ttr- , i,g-

.. . ,, 't : '-t ' \t'. 4.s r lt" : 7,i
;,', ,' ,, i.;,' l. 'jt '?

Nbre

herses

Nbre

chrte

2

Bat

teuse

Mouli

n

décorti

queuse

véhi

cule

Rdmt

sacÆra

Autosuff

isanceClasse sup.

Riz /ha

Nbre

Bovin

Bovins

lha

Nbre

IBL

Hal

BL

Nbre

Chamres

I I I I 75180 oul

I n:l6 6,31 50 7,92 6 1.1 2 2

0 0 0 0 60t70 ouI

2 n=26 4,28 35 8,17

0

4 l.l I I I

0 0 0 0 50/60 non
2 1,2 I I

0

I

0
3 n:31 2,32 0

0 0 0 0 40/50 non

4 n:67 2,62 0 0 0 0 0
La^. ^Loneffe' Rrlmt
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Classe I :

Les exploitations de cette classe ont mis I'accent sur :

- Le faible prix des produits agricoles au moment des récoltes ;

- Les diffrcultés d'acquisition d'aliments bétail ;

- Lemauvais planage des parcelles rizicoles ;

- Le coût élevé des semences maraîchères ;

- Laméconnaissance des techniques de greffage des plants en arboriculture.

- Le bas prix des produits maraîchers ;

Classe 2
Celles ci ont mis I'accent sur :

- Les difficultés d,acquisition et la mauvaise qualité des semences de riz utilisées

-Lemauvaisplanagedesparcellesrizicoles;
- Les difficultes d'a-cquisiiion et mauvaise qualité des semences de riz utilisées ;

- Lebas prix des produits maraîchers ;

- La divagation des animaux

Classe 3
Les contraintes se résument en celles-ci :

- Lapauvreté des sols fiaunissement des plants; après apport d'engrais chimiques'

culture ne conservation des produits maraîchers ;

-Ladivagationrépondpasàlafertilisation);
- L,insuffisance de pâturage et difficulté diacquisition d'aliments bétail pour les bceufs

labour;
Les diffîcultés de des animaux ;

Les difficultés d'acquisition des semences de riz et de maraîchage ;

L' insuffisance d' équiPements ;

Le mauvais planage des parcelles rizicoles ;

de

Classe 4 :

Cette classe renferme
Certaines d'entre elles

aussi bien des hommes que des femmes comme chef d'exploitation'

ont été ciblées pour les interviews individuelles.

* hommes
- Le manque équipements agricoles (chamre, bæufs de labour, herse) ;

- Les difficulté, d"ucquisitio"n (prix) des intrants (engrais chimique, semences) ;

- Le faible prix des pioduits agricoles au moment des récoltes ;

.Lemauvaisplanagedesparcellesrizicoles;
- L'insuffisance de nourritures pendant I'hivernage ;

- Le coût élevé de la redevance eau ;

_ Lemanque de moyen financiers pour l'utilisation de ra main d'æuvre salariée.

* femmes
- Le manque équiPement agricole ;

- Les difficultei O;acquisition (prix) des engrais chimiques ;

_ Les difficultés d,acquisitior, "i 
mauvaise quarité des semences de riz utilisées ;

- Ladivagation des animaux en toute saison ;

- Les difficultés de conservation des produits maraîchers ;

- Le coût élevé de la redevance eau ;
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Tableau 5: Choix préftrentiel des differents tyres de fertilisants de fond.

pour les produits maraîchers, 5 spéculations maraîchères ont été choisies par les paysans (es)

en fonction des critères cités dans le tableau 6 '

L,échalote est la spéculation préférée. Il est suivi du Gombo, puis de la Tomate et enfin de

I'aubergine.

Tableau 6 : Choix préferentiel des produits maraîchers'

Sugubè-
sueubè

I llemsl Fumier Compost Résidus (paille 
I

enfouie) i

--t---------.€ng{et (fond)
Critèrec --....-----------....-

IJAP

Disponibilité 5
a) ) l0 10 l0

Prix 2 5 5 8 l0 l0

lmpact sur le rendement 10 I 5 l0 l0 8

Impact sur la structure du

sol

5 5 8 l0 10 l0

Total 22
4è

2l
5è

20
6è

38
2è

40
l"t

JU

2è

- 

Spéculations
1-'- tÀ.ac

Echalote Tomate Gombo Aubergine Piment

Laborieux
Cnnservatton

4 J z 1 5

a
J 2 I 54

Vente 8 ) 4 2 )

Prioritairei nournture 5 4 3 2 )

Nécessite plus de frais 5 4 3 2

Total profit 4
.|
J 2 1

24
ltt

l7
4è

18

3è

9
5è

22
2èTotal

l()
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L,analyse du cale'drier saisonnier des activités des exploitants montre qu'à Zirakoro conlnle

partout en zone office du Niger, les opérations de labour et de la nrise en place des pépinières

se font pendant res mois de mai à juin. Le repiquage et les opérations d'entretien (désherbage'

apport d,engrais) se font de juin en nn. àpir*ur". Les opérations de récolte et battage

commencent en octobre et prennent fin en janvier'

Les activités maraîchères , commencent en septembre et prennent fin en mai' Les autres

activités se déroulent pendant toute l'année. La tulture du riz en contre saison est très tinride'

et d,ailleurs il n,existe pas de parcelles spécifiques -pour 
cette activité' Les exploitants

essayent d,en installer ou ils f"uu"nt. De ruçon générale, la campagne 2000-2001 constitue

leur pr"mière expérience en la matière'

Hiérarchisation des contraintes

U. certain nonrbre de paysans ont rangé les différentes contraintes identifiées par ordre

d,importance.Lerésultatdeleurclassementestlesuivant:
l. Iviauuais fonctionnement de I'AV ;

z. Difficultés d,acquisition (prix, disponibilité et qualité) des intrants (engrais et semences) ;

3. Sous équiPement ;

4. Diffrcuité d'acquisition de crédit ;

5. Faible prix des produits nraraîchers et du riz au moment des récoltes ;

6. Coût élevé de la redevance eau ;

1. Dégâts dus aux oiseaux et rats 
'

S.Difficultéd'acquisitiondel'alimentsbétail;
g. Mauvais planage des parcelles rizicoles ;

10. Virose et attaque des foreurs de tiges ;

1 1. Pauvreté des sols ;

l2.Insuffi,u,'..desparcellesrizicolesetmaraîchères;
13. Dégâts causés par les anitnaux ;

14. Maladies des ânes'

Toutes ces contraintes énurnérées aboutissent à un faible niveau

exploitations agricoles. Les causes et conséquences de ce faible

identifié., ,ou, forme d'un arbre à problème'

de revenu au niveau des

niveau de revenu ont été

It{
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Arbre à Problème

Conséquences
.lndividualisme
.Vente de Parcelles
.Vol s

.Vente de bien d'équiPement

.Mortalité infantile élevée

.Location de terre et d'équipements

.Paupérisation

.Famine

.Dégradation du tissu social

.Exode rural
suffisance de bras valides

/Euiction fréquente des exploitations

--l

Causes
o.Redevance eau élevée
osystème de crédit non conforme
. non disponibilité et mauvaise qualité des semences de riz

"Paludisme
o Méconnaissances de techniques piscicoles

blèmes d'adventices
ins en voie d'être obstrués

oDermatoses ovlnes

"Faible maîtrise des techniques culturales

"lnsuffi sance de terres maraîchères

"Sols sableux

"Stagnation des eaux de Pluies

"Maladies aviaires
oProblèmes PhYtosanitaire
"Difficultésd'approvisionnementenlntrants
oTechniques de tônr.tuution de produits maraîchers
o Commercialisation
" D ivagation/dégâts volontaires

" Maladies des bovins

"Sous équiPement
oproblènr.i d.r prédateurs Insuffisance de pâturages et

difficultés d'alimentation des bovins

" t'aible ni e diversification des activités't'aible rtiveau de diversification d'

EVENU
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En plus des contraintes d'ordre général, celles liées au fonctionnement des differentes classes

d'exploitations ont été identifiées. Des solutions déjà apponées/ proposées par les paysans

ont été identifiés et discutées. A chaque contrainte identifiée les solutions qui existent au

niveau de la recherche ont été également discutées avec eux.

4.2 Village moussa were (zone de niono)

I m"*m: 
contraintès ci-dessous mentionnées ont été identifiées lors de la réunion

a/ Riziculture
Le système de culture est à base du riz irrigué et intensif grâce à I'irrigation contrôlée et aux

tectrniques culturales comme le repiquage, la mise en boue etc. L'utilisation de I'engrais

chimique est intense et de façon générale les exploitations ont tendance à apporter plus

d,engrais chimique que reconrmandé (6-sacs d'urée au lieu de 4). Les variétés utilisées sont :

kogoni 91-1 ; BG g0-2; IR 32307 (wassa) ; Adny-l1 et china.

û Contraintes d'ordre structurel

Les différentes contraintes d'ordre structurel se résument en celles-ci :

- Les difficultés d'approvisionnement en engrais chimiques (prix élevé des engrais

chimiques) ;

- Les difficultés liés à la commercialisation (bas prix de produits agricoles) ;

- Le sous équipement (insufftsance de bæufs de labour) ;

- Le système de crédit agricole non conforme ;

- La divagation des animaux / dégâts volontaires (forte tension entre exploitants et

bergers) ;

- L'endémie de Paludisme.

o Contraintes d'ordre technique

Celles identifiées ont été les suivantes :

- pauvreté des sols ;

- virose et attaque des foreurs de tige ;

- dégâts dus aux oiseaux et aux rats ;

- présence de chenilles sur pépinière ;

- infestation des parcelles par les adventices (cypéracée) ;

- infestation par la jacente d'eau douce, Ischamum rigosum;

- difficultés d'acquisition (disponibilité et qualité) des semences ;

- calendrier cultural non maîtrisé;
- insuffisance de drainage d'eau d'irrigation (drains de

- non respect du calendrier agricole ;

b/ Maraîcltage
Contrairement à la riziculture, le maraîchage constitue

parcelles maraîchères sont exploitées individuellement'

I'autre auto -consommée.

vidange non curé)

I
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I'activité principale des femmes. Les

Une partie de la récolte est vendue et
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o Contraintes d'ordre structurel

Elles ne diffèrent guère de celles identifié es à Zirakoro :

- insuffisance de parcelles maraîchères ,

- divagation et dégâts des animaux ;

- difficultés d'app-rovisionnement en engrais chimiques'

-basprixdesproduitsmaraîchersàlarécolte;
-difficultésd'accèsauxcréditsagricoles;
- redevance eau élevée'

o Contraintes d'ordre technique

- attaque des coléoPtères ;

- diffrcultés d' acquisition des semences nraraîchères de qualité ;

- difficultés de conservation d'échalote ;

c/ Elevage
- pullJation d'acariens dans les poulaillers ;

- h.ntes blanche et tournis chez la volailles ;

- insuffisance d'alimentation des animaux ;

- insuffisance de pâturage naturel ;

- dermatose des ovins'

Toutes ces contraintes sont d'ordre technique sauf I'insuffisance des pâturages en terme

d'espace.

d/Pisciculture(contraintesd'ordretechnique)
- méconnaissance des techniques de pisciculture'

e/ A rboriculture/ Foresterie
- manque d'espace

Les interviews des groupes cibles ont donné les résultats suivants :

* Chef d'exPloitations , - .

Ils ont surtout mii !'accent sur les dégâts causés par les anlmaux

champs, l'insuffisance des pâturages naturels et le coût élevé de la
des bergers Peuls dans

redevance eau.

'l Jeunes'cqnris 
srrr certi )s spécifiques à savoir :

Ils se sont appesantis sur certaines contratntt

- le non respect du calendrier agricole ;

_ le coût élevé de la fumure organique (l sac de fumier bovin coûte 150 à 200 fcfa) ;

- le prix élevé des semences de riz'

I-., 
{u.ÏÏftii", 

femmes sont basées sur la riziculture et le maraîchage' Elles sont

confrontées à un certain nombre de difficultés qui sont entre autres :

- insuffisance des parcelles pour la riziculture et le maraîchage ;

- diffrcultés d'appiovisionnèment en intrants maraîchers '
_ difficultés o. iànr"rvation des produirs maraîchers ;

- mévente des produits nraraîchers '
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- attaque des vers et d'insectes sur les fleurs et

aubergine) ;

les feuilles (chou, tttelon, concombre et

- dêgàt causés Par les animaux ;

- sèchement et noircissement du fruit de la tomate ,

- manque d'école ;

- faible accessibilité aux crédits'

Les contraintes identifiées par les differents groupes cibles se recoupent avec celles évoquées

au cours de la réunion communautaire, excepté le problème phytosanitaire de la tomate chez

les femmes.

La typologie faite avec I'aide de trois paysans informants a permis de dégager 4 classes de

paysans. Les non résidents (?6,2Yù n'ont pas été pris en compte'

Tableau 7 : Caractéristiques socio-économiques des exploitants'

I
I
I
t
I
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n : nombre d'exPloitations ; sup : superficie; Nbre nombre , chrte charrette ; Rdmt

rendement.

Classe 1 : (n:8 : 7%). Autosuffisante, elle possède :

machines agricoles (batteuses, décortiqueuses, moulins) ;

troupeau important 50 - 100 têtes dont au moins 3 paires bæufs de labour;

plus de 2 chamres, au moins 2 herses et 2 chanettes ;

main d'ceuvre suffisante ;

rendement (60 - 70 sacs/ha)'

classe 2 : (n:16 : L{o/o). Autosuffisante, elle possède :

- troupeau de 35 têtes dont au moins deux paires de bæufs ;

- 2 chamres, I herse, I charrette ;

- main d'ceuvre suffisante ;

- rendement 50 - 60 sacs I ha.

Classe 3 : (n:26:23"Â).Pas autosuffisante; équipement complet ;pas de troupeau' main

d'ceuvre insuffîsante ; rendement 50 sacs lha'

classe 4 : (n :65 : 560Â) pas autosuffisante ; fortement endettée ; pas d'équipement ; ils font

des prestations de service contre le labour et le repiquage ; main d'æuvre insuffrsante ;

rendement 48-50 sacs / ha-

Les principales contraintes identifiées par classe d'exploitation ont été les suivantes :

Classe Sup-

Ha

Nbre

Bovin

Bovins

lha

Nbre

IBL

Hal

BL

Nbre

Chamres

Nbre

herses

Nbre

chrte

Bat

teuse

Mouli

n

décorti

queuse

véhi

cule

Rdmt

sac/ha

Autosuff i
I

I

I

lsance i

I n:8 3,73 50 15,6 6 0,6 2 2 2 I I I 0 60no oui

2 n: 16 4,52 35 7,7 4 I 2 I 0 0 0 0 50/60 our

,1 II: 26 3,36 0 0 2 I,J I I I 0 0 0 0 50 non

4 n:65 2,3'/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 non

23
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Classel:
- insuffrsance de pâturage naturel ;

- difficultés de drainage des eaux d'irrigation ;

- difficultés d'acquisition des semence de riz de bonne qualité ;

- faible prix des produits agricoles à la récolte ;

- divagation des animaux et dégâts volontaires;

- difficultés de conservation des produits maraîchers '

Classe 2 :

- insuffisance de Pâturage naturel ;

- difficultés de drainage des eaux d'irrigation ;

- difficultés d'acquisiiion des semence de bonne qualité ;

- faible prix des produits agricoles à la récolte ;

- insuffrsance des Parcelles de nz ;

- divagation des animaux et dégâts volontaires ;

- difficultés de conservation des produits maraîchers '

Classe 3 :

- insuffisance de pâturages naturels ;

- difficultés de conservation des produits maraîchers ;

- divagation des animaux et dégâts des animaux ;

- difficultés d'acquisition des semences de nz et de maraîchage ;

- insuffisance d'équiPements ;

- insuffisance des Parcelles de nz ;

- diffrcultés de drainage des eaux d'irrigation ;

- difficultés de conservation des produits maraîchers'

Classe 4 :

- difficultés d'acquisiti,on des intrants (engrais chimique' semences) ;

- faible prix des produits agricoles à la récolte ;

- insuffisance de nourritures pendant I'hivernage ;

- coût élevé de la redevance eau ;

- difficultés de drainage des eaux d'irrigation.

- difficultés de conservation des produits maraîchers'

Le classement préferentiel a concerné cinq variétés de riz. Il s'agit de la BG 90-2, Adny-l l'
wassa, china, et Kogoni gl-1. En fonction des critères énumérés dans le tableau 8, Kogoni

91_r, Adny lr er wassa sont préferés par les exproitants par rappo{ à la BG 90-1 et china'

La sensibilité de la BG90- I à la virose et le mauvais niveau de rendement de China en sont

les principales raisons.

24
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Tableau 8. Choix préferentiel des différentes variétés de nzcultivées.

pour les fertilisants de fond utilisés par les exploitants, le fumier et la paille enfouie occupent

la première place en fonction des critères établis (Tableau 9). Cette préference a été aussi

faite par les exploitants à Zirakoro.

Tableau 9. Choix préferentiel des differents types de fertilisants de fond utilisés dans la

riziculture.

Pour les spéculations maraîchères, l'échalote,
aux exploitants (es) plus que les autres.

la tomate et le gombo assurent assez de profits

2-s

Hétés
Critères

Kogoni 91- I BG 9-2 Adny-l1 Wassa China

Goût 6 3 I aJ 0

Rendement 4 2 3 2 0

Prix 6
-J 5 4 2

Résistance I maladies 6 0 5 5 4

Résistance/nui sibles(insecte, oiseaux ) 5 2 4 aJ 6

Couleur des gratns 6 3 5 4 2

Précocité
.|
J 4 2 5 6

Poids décorticage 4 6 5 3 2

Total 40
ltt

23

4è

30
2ë

29
3è

22
5è

------'-gnq1it de fond
Critères ----------__==

DAP Sugubè
sugubè

Tilem
si

Fumier Com
post

Résidus de récolte
(paille enfouie)

Disponibilité 2 2 3 5 4 6

Prix 2 2 3 4 5 6

Rendement 6 5 1 4 aJ 2

Structure du sol 1 2 3 6 4 5

Total ll
4è

ll
4ex

l0
6è

19

ltt
16

3è

19

ltt ex



Tableau 10" Choix préferentiel des différents types de spéculations maraîchères'
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NPéculation
Critères \#
ffi

Echalote

7

Tomate Gombo Aubergine Piment Choux Concombre Melon

6 5 I 4 3 2 1

5 4 6 4 7 2 2 1

2 4 3 2 I
Prioritaire / nourriture

Attaque / nuisible

6

5

7 5

7 0 I I 4 6 6

3 5 6 6
Nécessite plus de frais 7 6 5 4

19 t7 r8 15 30
Total 30 2l L'L

4è 6è )e te
Rang ltt l"t ex 3è 8è
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Hiérarchisation des contraintes
Elle a été la suivante :

l.Divagation et dégâts des animaux ;

2 Difficultés d'appîovision4ement en intrants (engrais chimiques' semences etc') ;

3. Pauweté des sols ;

4. lnsuffîsance des terres pour le maraîchage ;

5.Difficultés de drainage des eaux d'irrigation ;

6. Non respect du calendrier cultural ;

7. Difficultés d'accès aux crédits ;

8. Sous équiPement ;

9.Non oisponiuitite des semences denz de qualité ;

10. Faible prix des produits agricoles au moment des récoltes;

I l. Difficultés de conservation produits maraîchers ;

12. Virose ;

13. Attaque des oiseaux et des rats;
l4 . Paludisme ;

15. Insuffîsance de pâturages naturels;

16. lnfestation par les adventices

17. Coût élevé de la redevance eau ;

18. Maladies aviaires ;

19. Dermatose des ovins.

Après avoir hiérarchiser ces differentes contraintes, le faible niveau des revenus

exploitations a étê, retenue comme étant la résultante de celles-ci' Les causes et

conséquences ont été ressorties sur forme d' un arbre à problème'

des
les

28



Arbre à problème
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isance des terres

aible prix des produits agricoles au moment des

récoltes
.Mauvais planage des sols

.Maladies des ânes

. Problèmes PhYtosanitaires

.Diffi cultés d' approvisionnement en intrants

.Mauvaise organisation des associations (AV, Femmes et

Jeunes).

.Divagation et dégâts des animaux.

.Insuffi sance des pâturages naturels

.Sous équipement

.Attaques cultures par les oiseaux et les rats'

.Diffiiultés d'alimentation des bæufs de labour et des

vaches laitières

Conséquences
.Dépendance des uns par rapport aux autres

.Vols

.Vente de biens d'équiPement

.Location de terre

.Eviction

.Non payement des dettes

ne
nversion dans d'autres activités

.Exode rural

.Insuffisance de main d'æuwe salariale

Causes
.Redevance eau élevée

.Diffrcultés d'accès au crédit

.Gamme réduite des variétés de nz

.Baisse de fertilité des sols

onoculture en simPle culture

29
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4.3 Village ND8 Boi-Boi (zone de N'Débougou) 
ÂrÉ irtentifiées lors de la réu

I-es activités et contraintes ci-dessoo, *"rrîionnées ont été identifiées lors de la réunion

conrmunautaire.

a/ Riziculture
comme dans les deux autre villages, elle constitue I'activité principale des exploitations

agricoles. Elle est pratiquée sur des parcelles aménagées à cet effet' I-es principales

contraintes identifiées dans reprocessus de production sont les suivantes :

u Contraintes d'ordre structurel

Celles identifiées ont été les suivantes :

- bas prix des produits agricoles à la récolte ;

- coûi de la redevance eau élevé ;

- insuffisance des parcelles rizicoles ;

- prix élevé d'engrais ;

- sous-équiPement'

E Contraintes d'ordre technique

Elles se résument comme suit :

- pauvreté des sols ;

- difficulté J,approvisionnement en semences (qualité) ;

- virose ;

- dégâts dus aux oiseaux et aux rats ;

- dégradation des réseaux d'irrigation (partiteur- arroseur) ;

mauvais Planage des Parcelles ;

b/ Maraîchage ^^+i,,irÉ rrèc imno ,au des

comme dans les autres vilrages, il constitue une activité très importante au ruve

exploitations agricores. Les homm", u*ri bien que res femmes sont concernés par cette

activité.

o Contraintes d'ordre stmcturel

Deux principales contraintes ont été identifiées :

- bas Prirdes Produits à la récolte ;

- difficultés d,approvisionnement en intrants (semences' engrais etc') ;

o Contraintes d'ordre technique

- dégâts dus aux insectes ;

_ diffic,rrtJs d,approvisionnement en intrants (semences) ;

.problèmedeconservationdesproduitsmaraîchers;
- insuffisance des Parcelles'

c/Elevage
Celles identifiées sont:
_ difficultés d,alimentation des animaux (insuffisance de pâturage naturel) ;

- forte mortalité de la volaille ;

- boiterie des ânes'

3l
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u Contraintes d'ordre générale
- non assainissement du village ;
- manque d'école et de maternité ;

- insuffisance de lavoir ;

- accès difficile (tronçon E}6- Boï-Boï en mauvais état) ;

- très faible niveau d'alphabétisation des femmes ;

- difficultés d'approvisionnement en bois de feu ;

- prix élevé des pièces de rechange ( batteuse...) ;

- insuflisance de puits communautaire ;

- manque d'espace pour construction à usage d'habitation.

Les interviews groupes cibles ont donné les résultats suivants :

- Les chefs d'exploitations
Les differentes contraintes identifiées par les chefs d'exploitation ne diffèrent pas de celles

évoquées lors de I'assemblée générale.

- les femmes
Elles se sont surtout appesanties sur les contraintes liées spécifiquement au maraîchage, à la

santéetàrareplî1îiii:i,;J'o:iË[lli"i,î'i,""Li;,,,

I'insuffîsance d'équipements agricoles ;

le faible prix des produits maraîchers à la récolte ;

I'attaque des vers et d'insectes sur les cultures ;

le faible niveau d'alphabétisation ;

I'insuffisances dans la circulation des informations sur la maternité ;

I'insuffisance de lavoir ;

- Les jeunesles 
dégâts causés par les animaux'

Ils ont mis I'accent sur :

I'absence de cohésion au niveau du village ;

I'absence d' une organisation fiable et la mésentente au niveau du village ;

les difficultés de recouvrement des dettes par rapport aux crédits intrants ;

l' insuffi sance de pâturage naturel.

La typologie des exploitations a rér'élé I'existence de quatre classes d'exploitations

agricoles. Leurs caractéristiques socio-économiques sont citées ci -dessous.

Tableau I I : Caractéristique socio-économiques des différentes classes d'exploitations.

n : nombre d'exploitations ; sup : superficie ;

Classe sup.

ha

Nbre

Bovin

Bovins

/h^

Nbre

IBL

Hal

BL

Nbre

Chamres

Nbre

herses

Nbre

chrte

Bat

teuse

moulin décorti

queuse

véhi

cule

Rdmt

sacÆta

Autosuff

isance

I n:19 6,37 60 9,1 6 l.t 2 I I I I I I 60/80 oul

2 n:29 3,58 30 8 4 0,9 I I I 0 0 0 0 55t60 oul

3 n:33 1,99 10 5 2 0,9 I I I 0 0 0 0 50/60 non

4 n:98 1,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45t50 non

rendement.

32
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Classe 1 : n:1,9 ; llo/o'Autosuffisant' Il possède :

_ machines agricoles (batteuses, motoculteurs, décortiqueuses' niveleuses'") euou

véhicules ; i .- :- r^L^,,-.
- troupeau de 60 bovins dont au moins 3 paires de bæufs de labour;

- zchamres, t herse et I charette ;

- rendement/tta 60-80 sacs'

ClasseTzn=29 |60/o.Autosuffisant.Ilpossède
- troupeau de 3ô bovins dont au moins 2 paires de bæufs de labour ;

- l chamre, t herse et 1 charette ;

- rendemenV ha 55-60 sacs '

crasse 3 : n: 33; rgo/o. Non autosuffisants ; possède un noyau de bovins (10 têtes) dont au

plus une paire de bceufs de labour ,lchamre,'r ïerse et I chanette' Ils procèdent à la location

àes bæufi ae labour ; rendement/tra 50-60 sacs.

crasse 4 : n: gg ; 550/o.Non autosuffisants; ils font des prestations de service contre le

labour donc dépendent fortement des autres exploitants. Ils sont sur endettés ; rendement/tra

45-50sacs

Les principares contraintes identifiées par classe d'exproitation ont été les suivantes :

Classel:
- l,insuffisance de pâturage naturer et difficurtés d'acquisition d'aliment bétail ;

.lesdifficultésded'ainagedeseauxd'irrigationl
- les difficultés d'acquisiiion des semenceÂ"1.tde bonne qualité ;

_ le faible il;d.r pioduits agricoles au. moment des récoltes ;

- Iar.on *uîtrise des techniques de pisciculture ;

_ les difficultés de 
"orrr"*uiion 

des produits maraîchers.

Classe 2 :

- r,insuffisance de pâturage naturer et difficurtés d'acquisition d'aliment bétail ;

- les difficultés de arainage des eaux d'irrigation ;

- les aiffrcultes d'acquisiîion des semence de bonne qualité ;

- le faiUfe prix des pioduits agricoles au moment des récoltes ;

- I'insuffisance des parcelles de riz ;

- la non maîtrise dei techniques de pisciculture ;

_ les diffrcultés de 
"orrr"*"iion 

des produits maraîchers'

:'"iii3"'*sance de pâtur age etdifficulté d'acquisition d'aliments bétail pour les bceufs de

labour et vaches laitières;

- les difficultés de conservation des produits maraîchers ;

- la divagation des animaux ;

- les difficultés d'acquisition des semences denz et de maraîchage ;

- l'insufftsance d'équiPements ;

- f insuffisance des parcelles de riz'

11
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Classe 4 :
- le manque d'équipements agricoles (chamre, bæufs de labour' herse) ;

- les difficultés d,acquisitionies intrants (engrais chimique, semences) ;

- le faible pri; des pioduits agricoles au lloment 
des récoltes ;

- l,insuffisance de nounitures pendant I'hivernage';

- le coût élevé de la redevance eau '

A part la contrainte liée à l'équipement, on remarque une certaine similitude des contraintes

uuïi.'n"uu des quatre classes d'exploitations'

Le classement préférentiel a concernée quatre variétés det'^z: Kogoni 91-1 ; BG 90-2; IR 15

et wassa. Les résultats montrent qu. Kogoni 91-l et wassu ront mieux appréciés par les

exploitations que les deux autres variétés'

Tableau 12 : choix préférentiel des différentes variétés det''z cultivées'

concernant les fertilisants de fond utilisés dans la riziculture, les exploitants préfèrent le DAP

et le Sugubè-Sugubè plus que les autres'

Tableau 13 : choix préférentiel des différents tlpes de fertilisants de fond utilisés dans la

riziculture.

Résidus de récolteredefond-----
DAP Sugubè-

sugubè

fumier

lvf lLr/f vù 

-rr:^-^-iLili+Â 6 6 8 10
lJlùpLrrrr L,

10 10 4 I
4Priv

10 I 6
Rendement
Structure du sol 6 6 10 6

3Z
1ère

30
2ème

28
3ème

26
4èmeTotal

Rang

Le choix préférentiel des différents tlpes de spéculations maraîchères représente

crassifrcation par ordre de préférence des spéculations maraîchères'

34

BG90-2 V/assa IR 15
Variétés

Critères

Kogoni 91-l

10 I 4 6

Gott
Rendement
Prix

8 10 6 4

10 4 8 6

10 4 8 6

Résrstance/mataotes .

Nuisibles/insectes et otseaux

Couleur des grains

Précocité du cycle

Poids au décorticage

Total
Rang

10

10

4

6 8 4

4 I 6

6 10 I
8 10 6

s8
2ème

4

44
4ème

70
1 

ère

52

3ème
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Tableau l4 : Choix préférentiel des différents types de spéculations maraîchères.
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Calendrier saisonnier des activités.

Hiérarchisation des contraintes
La hiérarchisation des contraintes se résume comme suite :

l. Sous- équiPement
2. Dégâts dus aux oiseaux et rats ;

3. Insuffisance des parcelles rizicoles ;

4. Insuffîsance des parcelles maraîchères ;
5. dégradation des réseaux d'irrigation (partiteur iuroseur)

6. Prix élevé d'engrais ;

7. Coût élevé de la redevance eau ;

8. Diffrculté d'approvisionnement en semence du riz ;

9. Insuffisance des pat.trages naturels et difficultés d'acquisition d'aliments bétail ;

10. Faible prix des produits agricoles ;

1 l. Faible niveau d'alphabétisation ;

12. Toutes les charges sont supportées par le riz ;
13. Difficultés de conservation des produits maraîchers ;

14. Non respect du calendrier cultural du riz ;

15. Difficulie d'approvisionnement à temps des engrais chimiques ;

16. mauvais planage des parcelles rizicoles ;

17. Accès difficile à la zone exondée ;

18. Pauvreté des sols ;

19. Divagation des animaux ;

20. Virose.

I
I

\\$réculations
Critères \==

Echalote Tomate Gombo Aubergine Piment Chou< Concombre Melon

Profit 8 7 4 3 6 5 6 5

Conservation 6 5 7 J 8 3 2 2

Prioritaire/ nourriture 7 8 5 J 6 4 J 2

Spéculations attaquées 5 6 4 3 5 7 8

Nécessite plus de frais 8 7 6 4 J 5 I 2

Total
Rang

34
1"'

JJ
2ème

26
3ème

l6
gème

23
4ème

22
5ème

l9
6ème

l9
6ème

-=-_MAI Janv. février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct. Nov. Déc.

Riziculture

Pépin. labour
Repiq.

Engr. désh

Pépin labour

Engr désh
Récol. et bat rage

Récol
Repiq

batt.

élevage

maraîchage

35
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Arbre à Problème

Causes
.Redevance eau élevée

.Système de crédit non conforme

.C*" réduite des variétés de riz

.Paludisme

.Méconnaissances de techniques piscicoles

blèmes d'adventices
ins en voie d'être obstrués

.Dermatoses ovlnes

.Faible maîtrise des techniques culturales

.Insuffi sance de terres maraîchères

.Sols sableux

.Stagnation des eaux de Pluies

.Maladies aviaires

.Problèmes PhYtosanitaire s

.D i fficulté s d' approvi sio nnement en intrants

.iechniques de^conservation de produits maraîchers

.Commercialisation

.Divagation/dégâts vo lontaires

.Maladies des bovins

.Sous équiPement

.Problèmes des Prédateurs

.p,"ure*esdepâ',,,ug.setd'alimentationdesbovins

36

Conséquences
.lndividualisme
.fente de Parcelles
.Vol
.Vente de bien d'équiPement
.Mortalité infantile élevée

.Location de terre et d'équipements

.Paupérisation

.Famine

.Dégradation du tissu social

.Exode rural

.Insuffisance de bras valides
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V. Pistes et actions de recherche

5.1 Pistes de recherche communes
_ Evaluation de formules de fertilisation organo-minérale en fonction de classes

d'exPloitations

iffil'"ti,*uuction des rechniques culrurales pour améliorer le niveau de planage des

Parcelles r - /^^,,-io of rotc\ .

- Lutte chimique ou mécanique contre les rongeurs (souris et rats) ;

- Lutte chimique contre les adventices ;

- Introduction de variétés résistantes aux attaques d'oiseaux ;

- utilisation des variétés tolérantes à la virose ;

- Lutte chimique contre les foreurs de tige ;

-Testd'alimentationdesbceufsdelabouretdesvachesenlactation;
- Test d'introduction de cultures fourragères ;

- Technique de gestion du trouPeau ;

- Test d,introduction des haies vives pour la clôture des parcelles maraîchères;

- Test d'intensification des cultures (riziculture et maraîchage) ;

_ Test d,introduction des techniques ,,rrt*ui.r pour allégerf insuffisances d'équipement au

niveau de la classe 3-4 ; ,t-, ^ .

- Test d'introduction des techniques de pisciculture en étang ;

- Diversification des cultures

5.2 Actions communes
Techniqu, à" conservation des produits maraîchers ;

- Formation Jetpu'tans sémencilrs pour les semences du riz ;

Technique de pioâ""tions des semences maraîchères ;

RédYnamisation de I'AV'

5.3 Actions spécifique par village Zirakoro
f _ffi"^1tàgaet arimgntatron rationlelle dcs ânes 

:

t
I
I
I
I
I
I

Boï-boi
-' Formation sur le calendrier cultural'

Les différentes pistes de recherche ci-dessus citées ont été traduites 
-ell 

projet de recherche

durant la campagne 2000/2001. [,ors de la restitution des résultats de l'étude diagnostique' ils

ont été portés à r,appréciation des pay;;- L'objectif était de parvênir à une meilleure

planification des actiïités de ces difféientslrojels dar le calendrier agricole de la campagne

?00112002. c,est ainsi que les tests sur la r"iinsation organo-minérale et les tests variétaux

ont pu être impranté pour résoudre les problèmes de pauvieté des sols et l'élargissement de la

ganrme des variétés dT, res différents sites durant ra campagne 200112002 en saison

hivernale et en contre sarson zxLz.Les résultats obtenus en saison figurent en ci-dessous' Les

autresprojetsderecherchesontencoursd'exécution.
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II f;,i::ï::t ystèmes de producrion montre que le svstème de culture est à base du riz' Le

système est intensifié à cause de l'irrigation rorrt ôtée et des techniques culturales comme le

repiquage et I'apprication des engrais-ctrimiq"* ra $v.ersification 
des sources de revenus

est visible à travers le maraîchugJ, t'*uori"itùe, la pisciculture, l'élevage des bovins et des

petits ruminants et enfin l,aviculture. parmi toutes ces activités menées au niveau de chaque

village ayant fait l,objet de l'étude aiagnostiq,re, seuls le maraîchage, l'élevage des petits

ruminants et l,aviculture constituent les véritables sources de revenus des femmes'

L'anaryse du classement par prospérité faite par les pay-sans a mis en évidence I'existence de

quatre rypes de paysans. ce qui aa*ontre ,.rrrl foi, dè plus que les paqle.ts techniques doivent

être diversifiés afin de pr..rdr" en compte cette diveriité dà paysans' L'équipement (comme

la possession de machines agricoles : battzuses, moulins, décàrtiqueuses' les bæufs de labour

et un troupeau importanQ est re critère le plus discriminatoire des êxploitations agricoles'

Des interviews des groupes cibres, il est apparu {eux points essentiels : - des sérieuses

difficultés de paiement ou creJit agricole dus à ia faiblesse àes pti* des produits agricoles à la

récolte ; - le coût élevé de la redevance eau'

I
I
t
I
t
I
I
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TESTS DE FERTILISATION ORGAI{O-MINERALE

Le test de fertilisation organo-minérale a êtéconduit dans les villages de zftakoto et Moussa-

wèrè.

1. Obiectif
n s,agit d,évaluer l,effet des différentes formules de fertilisation organo-minérale sur le

rendement du riz irrigué et le sol'

2. Matériels et méthode
La variéte rog;9r-r aétéutilisé. Deux types de fertilisation ont été utilisés :

- la fertilisation minérale classique composée d'urée, de diammonium de phosphate et

de chlorure de potassium ont éié utilisé en fonction des traitements ;

- le fumier a étéutilisé comme source de matière organique'

L,urée a êté apporté en deux fractions à raison de y, au tallage (18-20 jours après le

repiquage) et ù rr rinitiation panicuraire (53-55 jours 
.après 

le repiquage). Le phosphate

d,ammoniaque et le chrorure de potassium orra ere apponé avant le repiquage'l-e fumier aêté

enfouie au moment du labour'

Le dispositif est constitué par les blocs dispersés comportant 4 traitements où chaque paysan

(ne) constitue une répétition. Au total , tz'piyrar: (nes) ont été retenus par localité (soit 3

paysans x 4 classes d;exploitations). Les p*r"it.s élémentaires avaient une dimension de 100

m2 soit r0 m x 10 m séparées par des a[ées de 0.5 m. La récolte a étê faite en éliminant2

lignes de chaque côté. Les prélèvements de sol ont été fait avant I'installation des tests'

Les traitements étaient constitués par les combinaisons suivantes :

4 sacs d'urée/tr a + 2 sacs DAPlha

5 sacs d'uréeftta+ 2 sacs DAP/tra

6 sacs d'urée/h a + 2 sacs DAP lha + 30-Kz!

6 sacs d'uréeAr a + 2 sacs DAP ftta + 5tlha fumier'

:-:
''zt*oro -- - 

' - - '; ' - *-t"nJe-o-tt supérieur atu autres -
'læs 

résultats- montrent que le rairgmçttJ 
-uY"9 

fumier a 
I

trâ.iterirenrs (505a kg/ha) ; it ést stùvirau tiaitdment âvæ Potass-rum{48o8 tgltra) cf':i-ableau4'- -- -. -

;;;e;;À -oven du test est de4506 kg/ha' (tableau 4)'

TI
T2
T3
T4
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Tableau 15 : Résultats des tests de fertilisation àZirakoro- campagle 2001

Traitements

Panicules/m2 Hauteur
(cm)

Poids
1 000
grains
(g)

Rendement
paddy
(kglha)

T t : 4sacsd' u ré,eftta+ZsacsDAPÆra 354 80 23 4025

r1 . <ooncd'rrrÉe lha*? secsDAPÆra 30s 77 23 4138

395 82 23 4808
T3 : 6sacsd' urée/ha*2sacsDAPÆra+3 0K20

T4 trsacsd' urée/ha+2sacsD AP I lha+StÆra

fumier

346 84 24 5054

3s0 8l 23 4506
Moyenne

- Moussa-wèrè
La même tendance est observée à Moussa-wèrè où les traitements avec fumier et potasstum

ont des rendements élevés par rapport aux autres traitements. I-e rendement moyen du test est

de 5289 kùha.

Tableau l6 : Résultats des tests de fertilisation à Moussa-wèrè- campagne 2001

Traitements

Panicules/m
2

Hauteur
(cm)

Poids
l 000

prains (g)

Rendement
paddy
(ke/ha)

338 82 23 5018mr . Â^^^nÂ",-Lal1".q+?concT)ÂP/hn
I I . 'îùClWùu

345 82 24 5 109
'T',r . (^^ nnA' rr-âafllq|) cqecT) AP/ha
I4 . JùCTVù\J

343 84 23 5436'r1 . A n n aol t,,.Aplh o{-? cqesT) AP/ha*3OKZU
l. J .\rù

331 85 23 5591
T4, 6 s ac sd' urée/ha*2 s ac sDAP//ha+5 t/hafumt er

339 83 23 5289
Moyenne

4. Evaluation Paysanne

Iæs paysms soirt tous unanime-9.Que les traitemenJs ayant reçu le- fuBier el le-potassium ont

---donhé iespecfivement le5 meilleur-s rendernents- par rlpl"rt .1u"- 
deux nre-1i,9t1 traiçmeltif

- _lfffi-îz:îiffi;;; rbr;a.l.rtirr,tio; ocs re,*iù', r-ls:ant évosu€ $mporldqce 
-du

fumier-dans ra-g""tiorr.q*âi'r" aîi"i"iiliæ at sol' cenen<i3nt'-pourparv=en5-]-1L mèilkui -

_ recyblage des etements-mrtritiis.-dans,leur système dç productiô-n,-ils srsonlap$csantis -sur-les

problèmes suivants i ,''" _'".l'","" a"p"nibilité du fumier (généralement pour les classes 3 et 4) ;

- i. ÀÀq".i ae matériels pour le.transport du- fumier{classe 3 et 4) ; -_ le manque d",oro"te aài",nain d'âuwe familiale à transporter le fumier (même si le

fumieretleschanettessontdisponibles)parcequelerizproduitestsouslagestiondu
chef d'exPloitation.

I
I

I_

I
I
I
I
I
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5. Conclusion

pour lutter contre la pauvreté physique et chimique des sols, I'apport de 5 t/halan de fumier

ou de 15 tlha/3ans recommandÇé p* la recherchr ugrottomique a très peu de chance d'être

adoptée par les paysans compte tenu des problèmes évoqués ci-dessus par ceux-ci' En effet,

l,équipement (comme la possession de machines agricoles : batteuses, moulins,

décortiqueuses, les bæufs de labour et un troupeau important) a êtê le critère le plus

discriminatoire des exploitations agricoles lors de lâ catégorisation des exploitations dans les

trois sites. A la limite, seules les eiploitations de la classe I et II sont en mesure d'appliquée

cette recommandation (tableaux ). ,.,.
Fort heureusement, les chefs d'exploitations ont adopté une stratégie qui favorise I'utilisation

de la fumure organique sur les parcelles de nz. Elle consiste à repartir leurs parcelles

supposées être pauvres entre les membres de I'exploitation pour le maraîchage en contre

saison. De cette façon, on remarque que les quantités de fumier apportées avoisinent les 20 à

30 t/ha. Le izd'hivernage bénéficiera des arrières effets du fumier épandus durant la contre

saison sur les cultures maraîchères. Le seul inconvénient de cette pratique est la réduction des

doses d,engrais chimiques sur le iz compte tenu de ses coûts de production assez élevé'

C,est la raison pour la quelle, un test sur là rotation culture maraîchèrelnz a êté mis en place

en contre saison z00z afin de préciser la dose optimale et économiquement rentable

d'engrais chimiques a apporter sur le riz en saison hivernale'
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TESTS VARIETAUX

Ces tests ont été conduit dans les villages de Zirakoro, Moussa-wèrè et Boï-Boï.

l. Objectif
L'objËctif est de tester en milieu réel et sous conditions paysannes les meilleures variétés

obtenues en station en vue de leur éventuelle vulgarisation. Ces variétés permettront d'élargir

la gamme variétale dans les differentes zones de I'Office du Niger.

2. Matériels et méthode
Trois variétés de iz(sahélika, Nionoka et Jamajigui) ont été testé sous conditions paysannes'

Le dispositif est un bloc dispersé où chaqu" puyr* (ne) constitue une répétition' Au total,

cinq paysans (nes) ont été retenus par village et chaque paysan (ne) avait les trois variétés'

L,azote(12gN k/ha) a êtê uppotte sous fo*r d'urée à raison de % au tallage (18-20 jours

après repiquage)ît i irt'initiation paniculaire (53-55 jours après le repiquage). Le phosphate

dlammoniàquè aétéapporté avant le repiquage à la dose de 100 kglha'

Les parcelles élémentàir., avaient un, âi*"trrion de 300 m2 (20 m x 15 m) avec une allée de

0.5m entre les parcelles. La récolte a étê, effectuée en éliminant 2 lignes de chaque côté'

3. Résultats

- Zirakoro
Les résultats montrent que la variété Jamajigui avec 4423 kdha a un rendement meilleur que

les autres variétés. Elle est suivie de Sahélika avec 3787 ke/ha. (cf. tableau 1)'

Le rendement moyen du test est de 3909 k#u

TableaulT : Résultats des tests variétaux àZirakoro- campagne 2001

Traitements Panicules/m2 Hauteur (cm) Poids 1000

erains (g)
Rendement
paddy (ke/ha)

Tl : Sahélika 282 82 22 3787

T2 : Nionoka 267 87 25 3517

T3: Jamaiieui 290 88 27 4423

Moyeqlle_ 280 _ 85 24 3909

rdha) a un rendement suPérieur à
La variété Jamajigui bien qu'équivalent à sahélika (4867 I

la variété Nionoka (cf.tableau 2).

Le rendement moyen du test est de 4525 kg/ha'

Tableau 1 8 : Résultats des tests variétaux à Moussa-wèrè- campagne 2001

I
I
I
I

I
I

I
I

Poids 1000Hauteur (cm)PaniculeslmzTraitements

Tl : Satrélika
T?: Nionoka
T3: Jamaii
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- Boï-Boï
Avec 5055 kg/ha, la variété Jamajigui est supérieure aux autres variétés. Elle est suivie de

Nionoka (4333 kg/hd (tableau 3). Le rendement moyen du test est de kglha.

Tableau 19 : Résultats des tests variétaux à Boï-Boï- campagne 2001

Traitements Panicules/mz Hauteur (cm) Poids 1000

erains (g)
Rendement
naddy (ke/ha)

Tl : Sahélika 387 103 26 4256

T2 : Nionoka 4r2 97 26 4333

T3: Jamaiieui 385 105 30 5055

Moyenne 395 r02 27 4548

4. Evaluation paysanne r ^^^. , , -_..
Des trois variétés de riz testées au cours de la campagne hivernale 2001, les observations

paysannes ont porté sur les points suivants :

l- goût;
2- rendement ;

3- reprise après le rePiquage;
4- résistance à la verse ;

5- présentation de la qualité du grain.

Tableau 20 : Appréciation des variétés par les paysans.

I
I

I
I
I
I
I
I

Rendement

1. Sahélika
2. Nionoka

mauvals3. Jamaiieui
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ETIJDE DIAGNoSTIQTJE : IDENTIFICATION DES BESOINS DE

RECHERCHE, DE DEVELOPPBMENT ET DE FORMATION DES

FEMMES RURALES DE LA REGION DE SEGOU

Introduction
A région de Ségou est située dans la partie centrale du Mali. Elle s'étend sur une superficie de

60 4g7 km2 et une population de | 767 463 habitants. Les variations climatiques à l'intérieur

de la région sont déterminées par son extension du Nord au sud. c'est une région qui s'étend

essentiellement sur la zone sahélienne qui couvre les 213 de la superficie totale et une frange

du soudanien dans l,extrême Sud et dominée par les plaines alluvionnaires du fleuve Niger et

de son affluent le Bani (Maiga, A' S' &al 1995)'

Malgré les aléas climatiqu"r] r'ugriculture o"",rp" une place importante dans l'économie de la

région. Elle englobe 620 000 ha de terres cuitivées ioit le tiers de la superficie des terres

mises en valeur sur l,ensemble du pays. A I'exception des terres iniguées de I'office du Niger

(55 000 ha), ce sont environ 567 0b0 ha qui .orri soumises aux caprices de la pluviométrie et

de la désertification.
or, au Mali, les femmes représentent plus de 50% de la population totale (recensement 1987 '

lggT).cependant, elles demeurent la couche la plus fragile de la société avec des ressources

limitées. Le Gouvernement du Mali a souscrit aux u*r, tracés lors du congrès mondial de

Nairobi (1gg5) sur les ..Femmes et le Développement" qui stipulait un meilleur accès aux

ressources économiques, un plus grand contrôlé àe celles-"i, utt niut"" d'éducation plus élevé

et une participation plus active aux pouvoirs de décision (Lida et Tata, 1992)' Cependant' le

nombre de femmes pauvres dans les zones rurales des pays en vgie de développement a

augmenté de  go/ocontre 3oÂ chez les hommes au cours des vingt 'dernières 
années (Rachel'

s' 1995) 
rlpc fernrnes nensent oue leu rt pas une compensation adéquate du

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

marge des grandes décisions au sein de I'expioitation, même celles qui ont trait à leur propre

îît:"1à de leurs besoins arimentaires, les femmes coïnme tout autle- membre de

_ r,exploitation aspirent à la promotion-socio-é.onomique- c'est pour mieux cibler les besoins

. de formation,. les actions à" ,echerche "i a" déverôppement ."n^ f?"*ur 
des femmes, qu€

..l'Etude diagnostique sur les feql,,:: ruralgs dans les *s19"t $e 
sleou' sikasso et Mopti "-

a étê initiée afin d?analyser teu, ,ô1" 'a.r-.r"]l de l'exp-loitation et de- dégager de façon

participative les contraintes liées aux âctivités génératrices de revenus *T:t.?11"t ceci

nécessite une analyse des stratégies de développement orientées vers la promotron soclo-

économique des femmes d'une Àanière generuË et singulièrement au sein des exploitations

agricoles . ce document traite le cas de la Région de ségou'

1. Objectifs :

,y,{ii':!rif;;#:"r de l,étude est de^facititer l'adaptation des services de vulgarisation et de

recherche aux besoins réers des femmes rurales en vue d'améliorer leur accès et leur

participation au processus d' un développement durable et équitable'

t
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Obj ectifs spéciJîques :
Les objectifs spécifiques assignés à l'étude sont:

- identifiLr les ôontraintes spécifiques des femmes rurales

- définir_ avec les femmes rurales et sur la base des contraintes recensées leurs besoins

de formation, de recherche et de développement ou tout autre appul pour un

développement durable et équitable'

2. Matériel et méthode

2.1 Choix des villages
L'étude a couvert les 7 cercles de la région'

Les villages ont été choisis de façon ralsonnée. Le choix des villages a tenu compte des zones

agro-climatiques et au sein d'une même zone,des nuances agro-écologiques (Tableau 1)' Il a

également tenu compte de I'accessibilité et de la taille des villages.

Les critères de choix des villages ont été les suivants :

- leur accessibilité en toutes saisons ;

- la récePtivité des villageois ;

La caractérisation des villages choisis est reportée au tableau l '

Tableau 1 : choix des villages de la région de Ségou

I
I
I
I
I
I
I

Zones agro-
climatiques

Cercle Commune Villages Activités

Mil, sorgbo, arachide, cueillette,

coton.
Mil, sorgho, arachide, cueillette,

coton, calebassigr, maraîchage:

P>800 SAN

Bla

Kirrparana

Tona

I leorana

Sangué

700<p<800mm TOMINIAN

BAROUELI Baraouéli

Lénékuy

Sièmona

întil, -sorgho, 
oseille de Guinée

arachide, Sésame, cueillette,

élevage porc

Mil, sorgho, arachide, cueillette,

petit commerce

Siadougou -

Baramadougou '

61i54rpt (bogolan) ,

Arachid-e;cueillette, :

Arachidç, cueillette, mil sorgho'

sésame, 
- oseille de Guinée

Soumbala

SAN

SAN

500< p<600mm MACINA

NIONO

SEGOU

Monipèbougou

Yèrèdon-Sagnona

Sibila

Koloko

Tissana (N9)

Mion

Mit, arachide, aviculture,

artisanat.
Riz, maraîchage

Riz, mil, Pêche, cueillette,

maraîchage

Nampalari Narmala Elevage, agriculture
P<500 NIONO
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2.2Enquête de terrain et outils utilisés

t 
3;t i-tLiï.ï.u3ijj|'ÏtÏr,, oo*é sur les remmes en présence des représentants du conseil de

village, de l,Av, des *ro"iu,ions des i",rrr.r, dàs GIE et toutes autres organtsatrons

ijxïïïIî*#ï:îil'riffi J rl,ili,i;t ip li nai re l d e chef l'-T, :: i', 
vur gari s lteurs 

de r a

DRAMR ségou a êtéconstiùt ".^l*calendriL 
d'exécution des sorties a êté diffusé au niveau

des strucfures techniques et des oNG. Dès rlarriuée de l'équipe les contacts sont pris avec le

chef de v'lage qui convoque les conseillers et les respotttâutêt des organisations paysannes'

Au cours de cette première rencontre ces représeniTt, .ront 
informés dè I'obiet de la mission

er de rorganisation du travaiË;; te séjàui de r'équipe d"enquête dans le village'

2.2.2 Outils utilisés 
rs outils de la Méthode Active de Recherche

Au cours des séances de travail' certatns :T:'^t^ti:-: ' ttt. Les outils ont été

participative (MARp) ont.été administrés pour ra collecte des informatro

administrés en Assemblée des femmes du village 
"r, 

l'e"n"" d:t représentants des

différentes organisations. paysanl"rr -uu 
niveau opp et oNG ou structure technique' au

niveau exploitation et au niveiu individu au cours des entretiens semi-structurés'

Au niveau village
- cartg du terroir r^ ^nr4a rtrr re'rr ' \ l'équipe par le canal

Elaborée en assemblée par res paysans, la carte du terroir a permrs a

d,une représentation schémairqr; 4: î*ir.i t'e.osystèrne 'niilageois' cet outil a permis de

cerner r,occupation de r'"rpu"Ë et l'utilisation des resso*"t' naturelles du terroir' Elle a en

outre permis de mieux comprendle. res systèmes de "ui*, 
et d'élevage et de déceler les

potentialités et limites des differents tenoiis. La carte du terroir a été élaborée selon le genre'

"!i;t"ix'^::"x;i",cet 
outil a été,u]lliq:.*3."' l1 !Ï non seulement d'identifier les tvpes

d,organisations internes ur.'uittuge et t"r:oirrerents'intervenants externes au village; mais

aussi, de cerner leur ,-o* - {r, ,u vie du vilrage- fes discussions suscitées lors de

, r,éraboration du Diagrarn;e de venn ont permi, à 
"*prorq l-:,t^,l:ou" 

et les problèmes

organisationnels internes ur* vilrages, ;;ïtilior. a" 
1"ui 

upp'ovisionnement en factelrs de

: production et d,accessibifiiJ aux .réditr. Il a en ou,r: l*is-de 
cerner les contraintes liées au

fonctionnement interne o'., ,"tu,ionnel des différentes organisations internes ou e*lernes au

niveau du village'

Au niveau OPF
pour l,entretien avec des services techniques, oPF et oNG les outils suivants ont êtê

utilisés :

-cadre logique r -

cet outil a permis d,identifier avec les opF ou tout autre intervenant les raisons de leur

intervention, res groupes cibres et leur âomuin. d'intervention' Il a permis de savoir si les

objets ont été atteints'

t
T
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Auniveauexploitations , , ,.-- r--
Une tlpologie des exploitations a été faite en assemblée générale sur la base du niveau

d,équipement et de l'auto- suffisance alimentaire. Le choix des exploitations a été fait de

façon proportionnellement aux types d'exploitations. l-a classification est basée sur la

prospérité des exploitations. Les critè.", po.r, classer les exploitations ont été l'équipement,

le niveau d,autosuffisance alimentaire le cheptel et la population active de I'exploitation'

Dans tous les villages 3 classes ou tlpe d'exploitation ont été identifiées'

La classe A est auto-sufflrsante, 
".r"Ë 

un cheitel de ruminants, un équipement complet et une

population active importante. La classe B est définie par les paysans comme ayant une

population active et un équipement moyens avec quelques petits ruminants et I'autosuffisance

alimentaire est plus ou ,nlin, assurée. La classe C ce sont les exploitations non auto-

suffisantes et un niveau d'équipement insuffisant et une population active faible'

Au niveau de chacune oes expioitations retenues les outils suivants ont été utilisés :

- Profil des activités r r,. r - -tt E- ^- r ^^ --i-
L,objectif est de susciter des discussions entre les femmes afin d'identifier les principales

activités pratiquées par rapport aux critères de formations des revenus monétaires'

d,autoconsommation et surtôut à l'identification des contraintes qui y son! liées' En

assemblée, les principales activités des femmes ont été regroupées en trois catégories :

- les activité de Production ;

- les activités de reProduction ;

.etlesactivitésdegestionconrmunautaire.
Les activités de productioi sont celles qui permettent aux femmes de générer des revenus'

Les activités de reproduction sont celles qui ont trait aux travaux domestiques' à la

procréation et à l,entretien des enfants. Les aciivités de gestion communautaire sont relatives

à la participation des femmes à la gestion des caisses"villageoises, aux AV' au comité de

gestion des écoles cornmunautair", "i 
les centres de-santé communautaire, etc""

Les activités identifiées sont introduites dans un tableau à double rentrée et un score de 0 à 3

points est attribué à chaque activité ou les différentes op-éra!io*. d'une activité donnée par les 
,.

; fe4m"sp".*îpprài"t 1àrr 
rriu"u,l dg participation en fonction des catégories sociales-'

- profil accès contrôle
Il a été utilisé pour susciter des discussions afin d'identifier le rôle de chaque catégorie pour

ce qui concernà l,accès et le contrôle de ressources et bénéfices de I'exploitation'

-profil facteurs d' influence
cet outi I a étêutilisé 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
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2.3. Description de la nature des données'

Les données nécessaires à la réalisation de la présente étude sont essentiellement de types

primaires (collectées sur le terrain par l'équipe). Elles sont de nature qualitative et sont æcées

sur la compréhension des rôles des catégôriàs sociales dans I'exploitation et mécanismes qui

affectent les systèmes de productioÀ. Les données secondaires issues de la revue

bibliographique tnt servi plutôt de base pour la collecte des données primaires'

3. Caractéristiques des zones

3.1. Caractéristiques bio-physiques des zones agro-climatiques

Les sols de la nègion o" ségou appartiennent aux grands ensembles de sols femrgineux

tropicaux à pseudogrey et à concrétions (grés de Koutiala) exceptée I'inter fleuve où les sols

sont en grande partie hydromorphes (femrgineux lessivés à peu lessivés) et les plateaux

Dogon dans la partie Nord du secteur de Fangasso.

3 1.1 Zoneextrême Nord (pluviométrie <500mm)

Elle couvre la partie nord du cercle de Niono. Les sols sableux sont dominants' La végétation

ligneuse est dominée par acacia seyal et Acacia nilotica dans les zones dépressionnaires'

3.1.2 Zone Nord (500< Pluviométrie < 600 mm an-t ;
Elle occupe la partie Nord-ouest de l'inter-fleuve, le cercle de Macina, le Sud du cercle de

Niono, la partiê Nord-Est du cercle de Tominian et le Nord du cercle de ségou' Les sols

dominants sont de types limono-argileux, limoneux et sableux. Les sols limono-argileux et

limoneux sont moyennement fertilei. on y cultive du mil en imsociation avec le niébé' r-e iz
de submersion est cultivé dans les plaines. I-e potentiel agricole est limité par I'insuffisance

de la pluviométrie. La végétation est dominée par le Pterocarpus lucens, combretum

micranthum et sclerocaryoÉirr"o. Sur les sols sableux très pauwes' on y cultive le mil' sur

ces tlpes de sol, la végétation ligneuse est dominée par Combretum micranthum et

sclerocarya birrea. Les herbacées dominantes sont: schoenefetdia gracilis et zornia

gtochidiata. Dans les plaines limoneus€s, on rencontre des annuelles telle Schoenefeldia

gracilis et lés espèces ligneuses dominantes comme vitellaria paradoxa et Pterocarpus

lucens.

3.l.3.ZoneCentre(600mm<Pluviométrie<700mman.l)._
Elle couvre la partie Sud de l'inter.fleur/er 19 septentrional des cercles de san et Tominian et

lecentreducercledeSégou.Làpluviométrie",i"o-priseentre600et700mman-l

*Sud de l'inter-fleuve
Les types de stts dominants dans le Sud de I'inter- fleuve sont les sols limono-argileux,

limono-sableux et sableux. I-a végétation est essentiellement dominée par Pterocarpus

lucens, combretum gazalense et sclerocarya birrea. on y rencontre également des formations

végétales dominées par Borassus aethiopum'

*Nord Tominian et Centre Ségou

Les sols sont très peu profonds et de faible fertilité' On

sableux et les cuiràssei latéritiques issues des anciennes

y rencontre les sols sableux, limono-

formations des grés de Koutiala'

I
I
I
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Sur les sols cuirasses latéritiques la végétation ligneuse est dominée par Pterocarpus lucens

et la strate herbacée par Loudetia togoensis. Lei plaines limoneuses sont dominées par la

strate herbacée annuelle schoenefeldia gracilii et . I'espèce 
^ligneuse 

dominante est

pterocarpus rucens. Les praines sablonneurJ, sont dominées par combretum micranthum el

sclerocarya birrea avec un tapis herbacée dominé par schoenefeldia gracilis et zornia

gtochidiata. La zone est soumisl a des ruissellements d'où la présence de nombreuses mares

i".pot"ires qui constituent un potentiel pour cette zone'

* Zone Nord de San

c,est la zone attenante à la rive droite du Bani. Les sols sont hydromorphes inondables à

faiblement inondables. La vêgêtation est caractéristique de celle des abords des cours d'eaux

perïnanents comme décrite précédemment'

3.1.4. Zonesud (700<pluviométrie< 800 mm an-r)

Elle occupe le centre des cercles de Tominian , san et le Nord du cercle de Bla 'et Baraouéli

Elle est caractérisée par une pluviométrie moyenne annuelle comprise entre 700 mm et 800

-m an-t.

* Tominian Centre

Les sols dominants rencontrés dans cette zonesont les sols sableux, limono- sableux et les

cuirasses latéritiques issues des anciens grés de Koutiala. Pterocarpus lucens est rencontré

sur les cuirasses latéritiques tandis que Loudiata togoensis constitue I'herbacée dominante de

ces types de sols. La vêgêtation des plaines limoneuses et sableuses est identique à celles

décrites précédemment sous les isohyèies 600 -700 mm an-t de pluie'

* Nord de Bla, Baraouéli et le Centre de San

Les sols hydromorphes inondables ou faiblement inondables se rencontrent aux alentours de

la ville de san et le long de Bani (yangasso). Dans les autres parties de cette zone' on

rencontre de grands ensembles de sols femrgineux lessivés (sablonneux)' les plaines

limoneuses et lËs cuirasses latéritiques'

La vêgétation ligneuse sur les cuirasses latéritiques est dominée par Pterocarpus lucens' et

Vitellaria paradoxa eï Combretunt glutinosim. La graminée dominante est Loudetia

togoensis: Dans les plaines rimoneuses et sableuses screiocarya birrea, vitellaria paradoxa

sont dominants. Les herbacées dominantes sont schoenefeldia g'Tscilis et zornia glochidiata'

3.1.5. ZoneExtrême sud ( Pluviométrie >800 mm an-t )

Elle occupe le sud de San Bla, Tominian et Baraouéli. La pluviométrie de cette zone est

supérieu.. à àîô;-;;. o' y renconrre les mêmes types de sols que dans la partie Nord de

Tominian, Yangasso et le Centre de San'

La strate ligneuse est dominée par vitellaria Paradoxa, Parkia biglobosa et Terminalia

avicinoi.des. Les espèces herbacées dominantes sont Pennisetum pedicellatum' schoenefeldia

gracilis et la pérenne Andropogon gayanus'

D,une manière générale, la-zone d'intervention du PDR est caractérisée par une diversité de

conditions bio-morphologiques . cette diversité constitue un potentiel pour la diversification

des activités.
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3.2. Caractérisation des systèmes de production

Le système de production dominant est de tlpe agro-pastoral sur l'étendue de la Région'

Cependant, des nuances existent quant aux zones agro-climatiques. C'est ainsi que d'un

système de tlpe mil /niébé à l'extrême nord on passe au système sorgho/niébé voire même

coton plus au sud. Aussi, les cultures de rente telles I'arachide concernent toutes les zones' Le

coton est la culture de rente la plus dominante au sud.

L,intégration agriculture-éterrage est notable par le recyclage des résidus de récolte utilisés

coffrme founag-e (supplémentation des bæufs âe labour en saison sèche) ; la traction animale;

la production âe la fumure organique par la stabulation des animaux et la vaine pâture' En

plus des activités agro-pastorâles, les populations s'adonnent aussi à des activités extra-

agricoles génératrices de revenus.

3.3. Organisations sociales et intervenants extérieurs

Les organisations sociales et les intervenants extérieurs ont êté inventoriés de façon

systématique dans les cinq zones agro-climatiques. L'analyse de leurs inter-relations et rôles

dans le processus de développement a permis d'identif,rer les contraintes liées à leur

fonctionnement.

3.3.1 les organisations sociales internes au village

Les contraintes sont communes aux cinq zones agro-climatiques et sont entre autre :

- la faiblesse de I'assiette financière et le bas niveau d'alphabétisation des femmes pour

le bon fonctionnement des organisations féminines ;

le faible niveau de formation des responsables des organisations villageoises en

gestion pour la redynamisation des organisations leaders'

- insuffisance d'organisations bien structurées de femmes'

3.3.2. Les intervenants extérieurs

Les deux eontraintes principales identifiées au niveau des intervenants extérieurs sont le

manque de cadre de concertation pour I'harmonisation des approches et I'insuffisance de

fonds pour la prise en compte de toutes les préoccupations des femmes'

4- Rôles des femmes 
,ro ^r^ tivités

L'analysê du rôle des femmes dans le processus de production a êté axée sur les ac

agricoles et extra-agricoles. Elle u p"rrnird'identifierles contraintes liées a celles-ci et leurs

solutions et les possibilités de diversification des revenus monétaires. Elle a permis

également de définir le niveau de participation des catégories sociales dans les activités de

production, de reproduction et de gestion communautaire et Ie niveau d'accès et de contrôle

des femmes et des hommes aux ressources et bénéfices de l'exploitation'

4.1 Niveau de participation des catégories sociales aux activités de Productions, de

reproduction et gestion communautaires
Les données ont été analysées suivant la tlpologie des exploitations et ont porté sur les

activités prometteuses pour les femmes et lÂ activités de production dans lesquelles elles

interviennent de plus. Les femme sont catégorisées comme suit :

-filles ;

-jeunes femmes ce des femmes qui s'occupent de la cuisine ;

- vieilles ce sont des femmes qui font plus de cuisine'

I
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4.1.1 Activités de Production
- La production du mîU sorgho
Les femmes interviennent généralement de façon sélective dans les travaux agricoles'

Cependant certaines disposant des parcelles s'occupent entièrement de leur mise en valeur'

*la récolte du mil/ sorgho
Dans la région de Ségou les jeunes femmes, les filles et les vieilles interviennent dans les

travaux de récolte du mil/sorjho, mais les adultes hommes et les jeunes hommes sont plus

actifs Dans les exploitations àe la classe A les adultes et les jeunes ont le même niveau de

contribution, suivis par les jeunes femmes et les filles (graphiquel). P9ur, les exploitations de

des classes B et c, les adultes sont plus actifs et sont suivis par les jeunes et les jeunes

femmes. L,analyse de la contributiondes catégories de femmes lors des travaux de récolte

montrent que les femmes des exploitations de la classe B sont plus sollicitées que celles des

deux autres et sont suivies par les jeunes filles. Les vieilles y participent très faiblement'

-Le Karité
* Ramassage noix de karitë
pour le ramassage des noix de karité les vieilles des exploitation de la classe A sont plus

activent et sont suivies par les jeunes et les filles et I'inverse est observé au niveau des

exploitations des classes B et c. une comparaison entre les 3 Classes d'exploitations

montre que les vieilles des exploitations de la ciasse A viennent en première position et sont

suivies par celles des exploiùtions des classes B et c. Pour les deux autres catégories' les

jeunes femmes des explàitations de la classe B s'adonnent plus à cette activité plus que ses

homorogues des exploitations des classes A et B. (gaphique 2) La forte contribution des

vieilles des exploitations du tlpe 1 dans le ramassage serait due au fait que ces catégories

d,exploitation sont des granoà, **ptoitations avec une grande disponibilité de main-d'ceuvre

et suffisamment équipées et les vieilles participent trSs peu aux travaux des champs de

l'exploitation.
* Etuvage des amandes

Les niveaux de contribution des différentes catégories de femmes observés pour les activités

de ramassages des noix sont identiques à ""u* 
d" l'étuvage des amandes' cette tendance

serait en relation avec la quantité de noix ramassés par chacune des- catégories de femmes

Chacune des catégories s'occupe de ll étuvage de son stock de noix de karité' (graphique 3)

* Pilage du Karité 
; sont plus actives et sont suivies par

Pour ùutes les Classes d'exploitations les jeunes femmes 
llexploitation montre

ies frlles, les vieilles y participent très faiblement' L'analyse par tlpe 
celles

que les femrnes des exploitatiàns 4" 1g Classe A sont plus actives 
-et 

sont sulvres par

des classes B et c (graphique 3 bis). ce-ci pourrait s'eipliqu:r.p* le' fait que les femmes de

la première catégorie d'exploitation ont plui de temps pour s'adonner au ramassage des noix

et dans certaines localités les karités se trouvant dans les champs de I'exploitation

appartiennent aux femmes de I'exploitation'
+ Commercialisation du beurre

Au niveau des exploitations, chaque catégories de femmes dispose de son beurre et assure la

commercialisation exceptées les filles dont les noix ramassés s' ajoutent à ceux de leurs

mères (graphique 5). ces dernières assurent I'entretient des filles et I'achat de leur trousseau

de mariage.

* le cuisson du beurre
cette activité selon les traditions est exécution par les vieilles f9m.r.nes de I'exploitation sauf

au cas où elles ne disposées ou il n'y a pas de vi,eilles membres de I'exploitation (gpaph 4)'
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Graphiquel : Contribution des catégories sociales

recolte mil/sorgho
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Graphique 2: Gontribution des catégories sociales au ramassage des noix de karité
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3: Contribution des catégories sociales à l'étuvage des noix deGraphique
karité
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Graphique 3bis: Gontribution des catégories sociales au Pilage de karité
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Graphique 4:Contribution des catégories sociales à la cuisson de karité
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Graphique 5: Gontribution des catégories sociales à la commercialisation du

beurre de karité
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-Arachidg . r r.---- r^-- r^^ *oarrar,-, ro -o*io Âo r'ârânhi.le elles Ir les
Les jeunes sont plus actives lors des travaux de semis de I'arachide elles sont sulvles pi

adultes hommes les filles et les jeunes (graphique 6). La forte contribution des femmes dans

cette activités s'explique par le fait que la'plupart des femmes dispose d'un champ privé

d,arachide. Elles se font aider par leur filles et souvent par les jeunes hommes' Les adultes

aussi en font à titre Privé.
Toutes les catégories sociales de I'exploitation participent aux travaux d'égoussage de

l,arachide, mais les jeunes femmes ,o.ri plus actives au niveau des exploitations des classes

A et B et sont suivies par les adultes hommes et les jeunes garçons- Pour les exploitations de

la classe C,les adultes hommes jouent un rôle de piemier plan et sont suives par les jeunes

femmes.
La commercialisation de I'arachide est assure pour en grande par les-adultes hommes au

niveau de toutes les catégories d'exploitation et sont suivis par les jeunes femmes'

Cependant, les jeunes femmes de la des exploitations de la Classe A sont plus actives et sont

suivies par celles de des exploitations des Classes B et C. Cette différence poulrait être en

relation avec le niveau de production des jeunes femmes de chacune des catégories car les

production des champs privés sont gérés par les propriétaires'

*RIZ
.pour la production de nz (toutes les opérations confondues) les adultes hommes et les

jeunes jouent un rôle de premier plan au niveau de toutes les catégories d'exploitations et

sont suivies par les jeunes femmes et les filles.

L,analyse suivant les classes d'exploitation montre que les adultes et les jeunes hommes des

exploitations de la classe A sont pîu, actifs que ses 
-homologues 

des exploitations des classes

B et C (graPhiqueT).

*Maraîcltage

Le maraîchage est une activité pratiquée dans les zones agro-climatiques et par toutes

catégories de femmes excepté àans 
-les 

zones extrême Nord et I'inter- fleuve où la

disponibilité de l, eau est faible . I e piment est la principale spéculation maraîchère cultivée

p* t"t femmes de la zone de Djéli, Yangasso et Bla' . ---- )-- ^^-^
La culture de l,échalote est pr"iiqrree p; les femmes du centre du cercle de Tominian' San'

les abord du Fala àe Bouki-wete et dans toutes les zones de I'Office du Niger'

* Elevage des Petits ruminants

- Alimentation et abreuventent
Au sein des exploitations de la classe A les adultes hommes et les jeunes femmes ont envtron

le même niveau de contribution dans I'alimentation des petits ruminants et sont suivis par les

vieux et les vieilles. pour les exploitations de la classe B, les jeunes femmes sont plus actives

et sont suivies par les adultes hommes. Les vieux des exploitations -9.. 
lu classe C sont les

plus actifs et sànt suivis par les jeunes hommes. Le niveau élevé d'implication des jeunes

femmes dans l,alimentation et l,abreuvement (graphiques g et 9) pourrait s'expliquer par le

fait qu, au niveau des exploitations des classei A et B une bonne parties de revenus de ces

dernières sont investis dans ce secteur'

Dans toutes les zones agro-écologiques I'embouche ovine est pratiquée par toutes les

catégories sociales .cette activité .ri 
"rr"ore 

plus importante dans les zones où le maraîchage

n,"rî pas bien développé (zone de l'inter-fleuve et Nampala)
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* Elevage de Ia volaille (alimentation)
Les jeunes femmes interviennent dans I'alimentation de la volailles au niveau de toutes

catégories d,exploitation , mais leur intervention est plus grande au niveau des exploitations

des classes A et C

* Le petit commerce
Cette activité est pratiquée au niveau de toutes les catégories d'exploitation par les jeunes

femmes et les vieilles..

* Filature du cototr
Cette activité est exclusivement féminine et menée dans toutes les zones agro-climatiques'

Les vieilles et les jeunes femmes sont plus actives et sont suivies par les filles'

* le bogolan
cette activité est menée dans la zone de I'inter-fleuve et à san. Elle est devenue une source

de génération de revenus monétaire pour les femmes de ces localités'

La teinture du bogolan est essentiellement menée par les vieilles et les jeunes femmes au

niveau de toutes les catégories d'exploitations (graphl0)'
pour les activités de décoration le niveau oe'-contribution des vieilles et celles des jeunes

femmes sont identiques.

Le lavage est une activité essentiellement men êe par les jeunes femmes car elle s'occupent

souvent du lavage du bogolan des vieilles. Les jeunes femmes sont aidées souvent par les

jeunes qui transp-ortent le bogolan au fleuve Bani situé à 6 km du village'

* Transformatiott du soumbala ^ r ,,--L^- r^^ ^^+Ann
cette activités est pratiquée par les jeunes femmes de toutes les catégories d'exploitations'

À;;;" des explôitatiôns aà ta classe A les vieilles y participent également

* Cueillette des feuilles de baobab

cette activité est ressortie comme- 
- 

source de génération de revenus monétaires des femmes

de l,inter-fleuve. Elle'est essentiellement mené. p* les vieilles et les jeunes femmes et ces

dernières sont plus actives (graphique 12)'

enue monétaire pour les jeunes femmes de la zone
Cette activité constitue une source de rev

de Tominian. pour les exploitations de la classe B les jeunes femmes sont les plus actives et

sont suivies par les jeunes hommes et l'inverse est observée au niveau des exploitations de la

classe B. Au sein des exploitations de la classe C, cette activité essentiellement menée par les

jeunes femmes (graPhique 13).
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Graphique 6 :Gontribution des catégories sociales au semis de I'arachide
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Graphique 7: Gontribution des catégories sociales dans la production du riz
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Graphique 8: Contribution des catégories sociales à I'alimentation des petits

ruminants

2,0

TYPe d'exPloitation

Graphique g: Gontribution des catégories sociales à I'abreuvement des petits

ruminants
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Graphique 10: Gontribution des catégories sociates dans la fabrication de la

teinture Bogolan
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Graphiquel l: Gontribution des catégories sociales dans ta transformation du

soumbala
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Graphique i2 : contribution des catégories sociales à la cueillette des feuilles
de baobab
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Graphique 13 : contribution des catégories sociales à l'élevage du porc
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4.1.2. Activités de reProduction
l;';iâti-tii;ffi;il sont essentiellemenr menées par les jeulelfemmes, suivies par

- 1 A\ T\^-^ I o- o^ti.rif Âc rle

i"i ffi"iJ;#;-Ë;;roorr de l'eau porable (graphique 14). Dans les acti'ités de
.^ -l^ l^^:^ A'Lnortr,ip

ffiài:,i""i'il "Ï"ino"u;ïil"Ër-"iles 
jeune, ," ti*itent à la coupe de bois d'énergie

-:^ lo^ fo-'rroc rlac evnloilations::ï:::i';iil#'il;'ffi;' de la coupe delois d'énergie, les remmes des exploitations
,.- l^ +rancnnr-f allcc

:::ï:::JiH,;i;iffi;;;;;il suivies par res adurtes et pour re transport eiles
r t t ^ cf- ^^ 1,, l\Ti nar ârrên

ffi ïiffi Ë il;; iiu*"uu de contriburion. Au niveau de I'offtce du Niger avec
. lt , -,,-: ^ ^^41 a ^^ti.rifÉ eclUltt lell v lr\rrr r\

t,éloignement des bassins d'approvisionnement en bors,i'îî:5^ï:"."1jji:j,":j
:,:'ïili'ïâ,i1"e".Ë'i.r"uâÏil';;';;;i;;;' ;ouvent par res jeunes hommes et destiné à

la consommation familiale'
Dans les zones de l,inter fleuve, le Nord de Macin a,la zone sèche de Niono le transport et

puisage de leau potable o"*p"nt res femmes plus que toutes les autres activités de

reproduction-

Graphique 14; contribution des catégories sociales aux activités de

reproduction
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4.1.3. Activités de gestion communautaire
Les activités de gestion communautaire sont menées par les vieilles et les adultes hommes et

les jeunes femmJs. Dans ra plupart des viilages res viàiltes jouent le rôle de matrone' quant au

adultes hommes ils sont très âctifs dans te-s Rv, les comités de gestion des cscoM' des

écoles et des caisses rurales (graphique r5).L'analyse.de la contribution des differentes

catégories sociales et suivant 
'Ës'catêgori., 

d'exploitations montre que les vieilles des

exproitations de la classe A sont plus ué,i,r", que celles des exploitations des classes B et c

et cette même tendance est observée pou, i"s i"urres femmés. Les adultes hommes des

exploitations des classes A et B sont à égal niveau de contribution et plus actifs que ceux des

exploitations de la classe c. pour tes jeunes femmes elles sont très actives autour des activités

de tontines. De façon générale les catégories sociales des exploitations de la classe c

participent très p"u àr.r* aitivités de gestion communautaire'

Classe A
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Graphique 15: Gontribution des catégories sociales aux activités de gestion

communautaire
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4.2.Niveaux d'Accès et contrôle des catégories sociales aux ressources de ltexploitation

4.2.1 Niveau draccès et de contrôle des Ressources de I'exploitation

;fit#i";r'":#r"s les catégories d'exptoitation, les adultes hommes ont plus accès à la

terres et sont suivis par res jeunes hommes ", 
1", jeunes femmes. cependant une comparaison

entre les jeunes femmes des differentes catégories d'exploitation montre que celles des

exploitations des classes B et c ont plus accès aux ressources terre (graphique 16)'

Dans la plupart des villages les 
^parcelles de maraîchage dont disposent les femmes

appartiennent à r,exploitation ou à la coilectivité feminine et non aux femmes de façon

individuelle. Les parcelles de maraîchage ou d'autres cultures sont redistribuées aux femmes

par leurs chefs d,exproitation chaque année au moment du démanage des activités de

maraîchage ou de la ,âi.on de pluier. c", parcelles étant insuffisantes, la plupart des femmes

pour satisfaire les besoins, louènt les parcelles destinées à la riziculture ou du maraîchage'

certains villages ont dégagé des p*.à11", pour le maraichages des femmes, mais la plupart

de ces parcelés coruraissent des difficultés à 'irrigation. Le faible niveau d'accès des femmes

à la terre serait en relation avec les traditions. Eiselon les règles coutumières la gestion des

terres relève des hommes'

* bæufs de labour

Au niveau de toutes les catégories d'exploitation les adultes hommes et les jeunes hommes

ont plus accès aux bceufs de labour et sont suivis par les jeunes femmes (graphique 17)' Les

jeunes femmes avec la permission du chef d'expioitation et sous avis du chef des travaux

peuvent res utilisé pour les travaux de leurs champs privés et pour des périodes où

I'exploitation ne les utilisent pas'

Classe A
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Malgré le faible niveau d'accès de jeunes

"*pËitutions 
des Classes A et B sont encore

clarr. C. Cela peut s'expliquer par le fait que

àluipe.. Cette remarque est valable pour

exploitations.

femmes aux bæufs de labour celles des

pi"t ptfvilégiées que ces. homologues de la

iri," catégorie d'eiploitation est faiblement

tous les autres équipements au sein des

* Petits rutninants , t-- -^^:^ro- À . ts ruminants qui lui
Au niveau des exploitations, chaque 

-catégories 
sociales à accès aux p""l

appartiennent ; les jeunes femmei des exploiiution, de la classe A ont plus accès car elles

possèdent plus de petits rumjnants et sont suivies par les adultes hommes les vieux et les

jeunes homme 
-ffit 

iquer.g). pour 
1", .",.fr"i,1,if's 

de la classe B ce sont les adultes

hommes qul y ont plus u""er, suivis des jeunes femmes et les jeunes hommes' Au sein des

exploitations de la àlurr" c les vieux ont plus accès et sont suivis par les adultes hommes et

les jeunes femmes. Le rriu"uoâ,accès ptu, itllJa., 1teæries 
sociales des exploitations des

classes A et B pourrait être en relation avec la possession de troupeaux au niveau de ces

exploitations tanois que cell", a", .*ptoitu'tiÀï: ! cl,asse c ne possèdent que quelques

têtes. chaque catégori" ,o.ial" a le conirôre des petits ruminants lui appartenant'

4.z.z.Niveau d,accès et de contrôre des bénéfÏces de l'exproitation

* Ressources Karité
Toutes res catégories sociares des femmes ont accès aux noix de karité (gaphiquel9)' Au

ni'eau des exploitations de la crasse A les vieilles ont plus accès que les autres catégories

sociares car celles de ne participent pas aux travaux 4", tt'*ps dé I'exploitation' Pour les

exploitations des classes B et c elles sont dépassées par l;jJ".s femmes car au sein des

ces catégories d'exploitations les vieilles participent au semis'

* beuwe de karitë
Les vieilles et res jeunes femmes ont plus accès aux bénéfice beurre de karité pour toutes les

catégorie d,exploitations * ," sont .rr"r-qri ,ol: ro-rt"n'.rrt impliquées dans toutes les

activités de production du beurre et elles u""Ëd".,t librement à leur production' Les vieux et

les adultes hommes peuvent y avoir u..", ïuand les femmes leurs en font don Le niveau

d,accès des vieilles au beurre de karite est pius élevé 
"u 

,"in des exploitation de la classe A

car elles produisent prus oe u"une que l.r'j",rn*, f"TT,"r- cette différence serait due au fait

qu, au niveau de cette."t;;;;. o'r*ptoi-t-ution les vieilles sont dégagées de tous les travaux

champêtres de yexproitatiin suite a un. grandg disponibilité de la main-d'æuvre familiale'

Au niveau des 2 autres catégorie d,exploituïtion res jéune1 ferym1:?ll en tête' ce-ci pourrait

s,expliquer par re fait que tJs vieilles au sein de cette catégories paliginent souvent à certains

travaux des champs de l,exploitation.. chacune des z 
"uti'gories 

ivieillès et jeunes femmes) a

le contrôle de sa Production'

J:;::::,';rK:,'liiil'", accèdenr i,*:::,li: *:l:Jî:'"**: 
petits ruminants La

différence observée entre-les catégories sociales au sein d'une même classe d'exploitations

et entre les catégories d,exproitations ,"rui, en relation avec le nombre d'animaux dont

dispose chacune d,eiles. chàcune a., .uiàgories sociui.t u le contrôle du bénéfice vente des

ses petits ruminants (graphique 20)'



* vetrte du soumbala
Les jeunes femmes ont accès au bénéfices de la vente du soumbala que les autres catégories

sociales car ce sont elles qui produisent du soumbala et chacune d'elles accède librement

au bénéfice vente de ," proàuction (graphiq ue 2l ). Une comparaison entre les catégories

montrent que les jeunes femmes dei classls B et c sont plus actives .Au niveau des

exploitations de la classe C, les jeunes femmes cèdent une partie de leur bénéfice vente

soumbala pour satisfaire certains besoins familiaux. Les vieilles et les jeunes femmes ont le

contrôle du bénéfice vente de leur soumbala'

* vente bogolan
pour le bénéfice vente bogolan toutes les catégories sociales ont accès mais les vieilles et les

jeunes femmes y ont plus accès . Les autres categories ont accès suivant la volonté des jeunes

femmes et des vieilles pour satisfaire certains besoins familiaux Le bénéfice vente du

bogolan est contrôlé par les vieilles et les jeunes femmes'

* vente étoffe
Les femmes après la filature du coton, ces produits sont tissés par les tisserands sous forme

de prestation et les étoffes sont vendus. Les vieilles et les jeunes femmes accèdent au

bénéfice de la vente de leur étoffe . Au niveau des exploitations de la classe c une parie du

bénéfice peut être utilisée pur certains besoins de là famille. chacune des catégories de

femmes (vieilles et jeune, fà*"s) contrôle le bénéfice vente de leur étoffe'

Graphique 16: Niveau d,accès des catégories sociates à la ressource terre de

l'exploitation
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Graphique 17: Niveau d'accès des catégories sociales au bceuf de labour
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Graphique 1g: Niveau d,accès des catégories sociales aux petits ruminants de

I'exploitation
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Graphique2o : Niveau de contrôre des bénéfices de la vente des petits

ruminants de l'exploitation par les catégories sociales
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Graphique 21 : Niveau d' accès catégories sociales aux bénéfices de la vente

du soumbala
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5. Contraintes
Les contraintes identifiées sont liées exclusivement aux

monétaires pour des femmes au niveau de la région .

activités génératrices de revenus

Les contraintes identifiées au niveau des activités des femmes et communes à toutes les zones

agro-climatiques sont :

- exode rural des jeunes filles
- insuffisance d'oiganisations feminines bien structurées

- faible niveau d'alphabétisation des femmes ; . , - ,-- r^-, '

- faible niveau de formation des responsabies des oPF en gestion et dans les domalnes

spécifiques (fabrique pommade, savonneries, nutrition infantile et soins de santé);

- faiblesse de I'assiette financière ;

- faible accès de femmes aux crédits ; ^ ,, , .r

- difficulté de recouwement des frais de prestation des oPF au près des chefs d'exploitation

après la récolte ;

- faible accès des femmes aux ressources de I'exploitation et intrants ;

- difhcultés d,alimentation des petits ruminants en saison sèche (surtout en matière

d'embouche ovine) ;

- baisse de fertilité des sols ;

- manque de Card pour la filature du coton ;'
- diff,rculté d'apprà,nisionnement des femmes en semence améliorée d'arachide ;

_ faible niveau àe participation des femmes aux activités de gestion communautaire ;

- dégât des animaux sur les cultures maraîchères ;

- insuffisance de source d'eau potable ( zones nord et extrême Nord) ;

- difficultés d,écoulement des produits générateurs de revenus monétaire pour les femmes ;

- insuffisance de suivi sanitairè de petits ruminants et de la volaille '

2,5

2,O

1,5

oc.5c
o)

o
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Les contraintes spécifiques aux différentes zones agro-climatiques sont les suivantes:

- les difficultés de transformation des amandes di karité en beurre (les zones centre, sud et

extrême Sud) ;

- variation inter-annuelle de la production du karité et du néré (les zones centre' sud et

extrême Sud) ;

_ maradie sur les cultures maraîchères en zones sud, centre, Nord et extrême Sud) ;

- les diffîcultés de conservation de l'échalote et de la tomate (zone centre, Sud et nord) ;

_ insuffisance de périmètre maraîchers aménagés (centre, sud, nord et Extrême Nord) ;

_ difficulté de transformation du Soumbala (en zone centre, sud et extrême sud) ;

- difficulté d'approvisionnement des femmes en graines de néré (zone Centre) ;

- mauvaise orgàisation de la filière bogolan (zones Nord et centre)

- difficulté d'ipprovisionnement en bois d'énergie (zone Nord et centre)

6. Facteurs dtinfluence

pour une meilleure insertion des femmes dans les processus de développement les structure

techniques, les projets de développement et les oNcs doivent nécessairement passer par la

sensibilisation des populations , âè, responsables de oP et les chefs d' exploitation pour que

l,ensemble de tous les acteurs aient une vision du rôle des femmes dans les processus de

développement. cette campagne de sensibilisation doit être soutenue par des actions

d,information, de sensibiliiutio., et de formation des femmes pour qu'elles prennent

conscience du rôle qu'elles jouent dans les développement'

L,augmentation et l; diversification des sources de revenus monétaires des femmes de la région

nécessitent Ia réarisation d,un certain nombre d'actions de développement et de recherche'

si certaines de ces actions sont communes à I'ensemble des zones agro-climatiques ; d'autres y

sont spécifiques.

6.1 Actions de développement et pistes de recherche communes à toutes les zones

Les actions et les pistes de recherches communes à toutes les zones sont indiquées dans le

tableau 2

10
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6.2 Actions et pistes de recherche spécifique aux différentes zones

Les actions et les pistes de recherches identifiées suivant la spécificité des zones sont indiquées

dans le tableau 3

Tabreau 3 : Actions, piste de recherche spécifique aux différentes zones agro-climatiques

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

Pistes de rechercheActionsContraintesZones Agroclimatiques

*étude filière karité
*technique de domestication

de certains fruitiers
sauvages( karité, néré,

baobab etc) :

*ëtude la filière bogolan

*les tests de rationnement des

porcs en hivernage
*étude la filière Porc

*ëtude de lafitière soumbala

I Etude de la filière vente feuille
de baobab et Poudre de Pain de

singe ;

7 introaucilon de moulin

multi-fonctionnel ;

*formation des femmes aux

techniques de conservation et

de transformation de

l'échalote et de la tomate'
*Formation des maçons Pour
Ia constructiott des cases de

conservfltion de l' échalote

*Rëalisation de micro-barrage
pour la Promotion du
'maraîchage 

et de la riziculture'

*formation des femmes oy*
tbchnique tle séchage des

feuilles de baobab .

Les difficultés de transformation

des amandes de karité en beurre

Transformation du Soumbala

Bas prix du beurre de karité aux

productrices
Variation inter-annuelle de la
production du karité et du néré

-maladie sur les cultures

maraîchères
les difficultés de conservation

et de transformation de

l'échalote et de la tomate

-insuffisance de Périmètre
maraîchers aménagés

-mauvaise organisation de la filière

bogolan

- difficulté d'alimentation des porcs

en hivernage
-manque de débouché

-difficulté d'approvisionnement des

femmes en graines de néré

- bas prix des feuilles de baobab et

poudre de Pain de singe aux

productrices

P>800 mm (extrême Sud)

700mmcP>800mm
(zone sud) et

600mmcP>700mm
(zone centre)
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Tableau 3 : (suite) Actions et pistes

climatiques

de recherches spécifiques aux differentes zones ago-

Pistes de recherche
Zones Agroclimatiques

't extenSion des

amënagement
hydroagricole de l'Office
du Niger ;

* approvisionnement des
^emmes en matrcres

'premières 
(coton, feuilles

de rôniers).

*approvisionnement en

produit PhYtosanitaires de

qualité ;

*creusement de Puits à grand

diamètre et fontaines Publiques

-insuffîsance de Périmètre
maraîchers aménagés

difficulté
d'approvisionnement
des femmes en matières

premières Pour
I'artisanat

maladies sur les

cultures
insuffîsance de source

d'eau potable

p<500mm
(Zon" extrême nord)
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Tableau 3 (suite) Actions et pistes de recherches spécifiques aux différentes zones ag.o-

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

climati ues

500mmcp>600mm (7nne

nord)
Oflice du Niger

Office RizSegou

I zor" sèche
I

- r élalement de Ia

production de la
bmate toute l'année

t test d'intoduction
de haie- vives

défensives

- | introduction de re

piqueuse mécanique de riz'

rlutle contre les advenlices

përennes du riz

* Réalisation des forages Pour
l'approvisionnement des populations en eau

ponble.
t approvis io n ne menl e n P rod u it
phytosanitaires de qualité ;

* fonnation des femmes aux techniques de

ànserration et de transformation de

I'échalote et de la bmate ;

* aménagentent des parcelles de maraîchage

pour les femmes :

* P lantation de bosquets villageois

+ formation des femmes aux techniques de

c,-onservation et de transformation de

I'échalote et de la tomate:
r Forntalion des maçons Pour Ia

construction des cases de conservation de

l'échalote
* aménagenrent des parcelles de ntaraîchage

pour les fenrmes :

* haies vives défensives pour la protection

des parcelles maraîchères

*creusemenr de puits à grand diamètre et

fontaine publique :
+surcreltsement des mares temporalres el

bancotières
*anténagement de périmètre ntaraîchers ;'

*dëveloPPement de l' aviculure

insuffrsance de source d'eau potable

dégâts des animaux sur les cultures

maraîchères

di fliculté d' approvisionnement en

bois d'énergie

- prédisposition des fernmes au paludisme

airès lapériode du rçiquage du riz

- les difficultés de conservation et de

transformation de l'échalote et de la

tomate

-insuffi sance de périmètre maraîchers

aménagés

- dégâts des animaux sur les cultures

maraîchères

-Adventices Pérennes du riz

-insuffi sance sources d' eau potable

-insufi'r sance de périmètre maraîchers

aménagés

-insu{li sance d' activités de
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7. Conclusions

Les femmes jouent un rôle important dans les activités de production de toutes les spéculations

cultivées au sein de l,exploitation, de l'élevage et des activités extra-agricoles'

Malgré leur forte implication dans toutes les activités de production au sein de I'exploitation

elles accèdent très faiblement aux ressources et bénéfrces de I'exploitation-

Les activités extra -agricoles (ramassage et transformation des amandes de karité' cueillette des

feuilles de baobab, des fruits de pain de singe, des graines de néré et sa transformation en

soumbala, le bogolan; le petit commerce, Iei.uug" d"r petits ruminants, de la volaille et

l,embouches ovine et porcine etc.) et le maraîchage,"constituent un moyen de diversification des

revenus monétaires des femmes. ce secteur de pàdu.tion est malheureusement peu développé à

cause de la faiblesse de l,assiette financière des diuers intervenants notarrunent les femmes et la

mauvaise organisation de leur frlière et l'insuffisance de périmètres maraîchers' c'est pourquoi

l'exode rural est de mise dans toutes les zones agro-climatiques'

La région de ségou a l,avantage d'abritel un noirbre impressionnant d'intervenants extérieurs qui

constituent une force indéniable avec laquelle elle peut compter' cependant, ces intervenants

extérieurs agissent de nos jours en ordre dispersé ; et avec uné multitude d'approches du monde

rural.
pour la prise en compte des préoccupations de femmes et leur insertion dans les processus de

développement les servic"s dè développement, les oNG et la recherche doivent nécessairement

ltttii|;t-u,io' des organisations féminines par le renforcement des sessions de formation en

itonîofii::iîï::;iliT t"ar" de concerration enrre les femmes rurales forum au cours du quel

elles de battront tous les^problèmes relatifs à leur promotion ;

_ la facilitation de l,accès des femmes aux "rédit, 
en assouplissant les conditions de

il1Ï:iiîitlr; cadre de concerrarion au niveau régional entre .les 
intervenants 

- ^ryÏ
identifier le degré et l,aire d'interuention de chaque intervenant et mieux orienter les acttons

complémentaires de développement ; 
.

- Ia création d,un cadre a" .on.ertation entre les structures de micro finances pour une

harmonisation des aPProches ;

- la sensibilisation des hommes pour que res femmes soient représentées dans les AV et en

faire une conditionnalité pour sa reconnaissance par les autorités compétentes ;

- Ia valorisation des ressources en eau souterraine et de surface pour la promotion du

maraîchage (surcreusement des mares, micro barrages, et creusement des puits à grand

diamètres ou forage) ;

- l'étude de I'allègement des travaux femmes ;

- l,étude des filières porteuses (arachide sésame, oseille de guinée, sésame, karité' embouche

ovine, soumbala et bogolan);
_ étude de la persistan""tu faible taux d'alphabétisation des femmes rurales
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TEST D'INTRODUCTION DE LEGUMINEUSES FOURRAGERES DANS

LAZONE DE L'OFFICE DU NIGER

INTRODUCTION

Les ressources fourragères disponibles en saison sèche dans la zone office du Niger (oN) sont

constituées essentiellement de paille de iz de faible valeur alimentaire' L'augmentation sans

cesse du cheptel des paysans, linvasion de la zone par les animaux transhumants dès la fin des

récoltes à la recherche de l,eau et la pratique de brûlis de la paille !:ntqui tend à se généraliser

dans la zone, ont conduit à une siuàtion-otr iu àisponibilité en paille ne peut plus assurer à elle

seule une bonne productivité des troupeaux. Face à une telle situation, la réaction des agro-

éleveurs de la zone est rutilisation du son de rizcomme supplémenr' lvlSis la valeur nutritive de

ce dernier est également faible notamment sa teneur en protéines, d'oti des pertes de poids chez

les bovins de l,ordre de l0 à z0% en fin de saison sèche. L'amélioration de la situation

fourragère devient alors une nécessité par l'utilisation de sous-produits agro-industriels conrme

le tourteau de coton ou l,Aliment Bétaii Huicoma (ABH) qui ont une bonne teneur en azote et en

énergie. une telle option est réalisable dans les zones peri- urbaines pour la production de lait ou

de viande. chez les agro-pasteurs de la zone oN, le manque de moyens financiers empêche la

plupart des exploitations a puy., ces suppréments. une des alternatives pour une amélioration

des productions animales chezces dernières est alors l'introduction de légumineuses fourragères

singurièrement res variétés de niébé mixtes. Récoltées à de bonnes dates, celles-ci ont des

qualités nutritionnenes appréciables pour le bétail. Au regard d-es- résultats obtenus par la

recherche, le dolique, le macroptilium et les variétés mixtes-de niébé pourront être cultivés en

contre saison dans Ia zone sans empiéter sur re calendrier de la riziculture de saison renforçant

ainsi la durablité de son système de production. En plus, la contribution du niébé mixte à

l,amélioration de ra fertilité des sols et e; I'alimentàtion humaine justifie largement son

introduction en zone offîce du Niger. Dans ce rapport sont présentés les résultats de la campagne

2001( 2u*' année du Projet)'

1. Objectifs

'"Tri:{::i:';lponibilité fourragère en vue d'intensifrer les productions animales dans la zone

de I'Office du Niger'

?y:r:r!:tl::{l"riT,u*. de production riz des légumineuses fourragères et des variétés mixtes

i-.ïîï."i::Ï:1il,r, en foncrion des objectifs de production animale des agro-pasteurs de la

zone.
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2. Matériel et Méthodes
Le projet de recherche comprend deux activités : des tests de production fourragère et des tests

d' utilisation fourragère.

2.1. Activité 1: tests de production fourragère

Matériel végétal

Au cours de cette campagne les tests de tests de production founagère ont porté sur deux cultures

fourragères (Doricos 
-tabtab 

et Macroptttium iathyroides) et sur une seule variété de niébé

(sangarar@-ITg9D K-245) contraire*"nt à la prernière campagle ou-en plus des deux cultures

fourragères ci-dessus citées, à".r* variétés mixtes ae 
^nieue 

(sangaraÈ4-IT89DK-245 et

Dièmani_ pLB-22) avaient été utilisée. En effet, au moment du test de cette année, les semences

de la variété ae nieUe Djèmani n'était pas disponible'

E chantillo nn age (zon es, villages et explo itatio n s)

Les tests ont eu lieu dans trois zones de production rizicoles de I'oN (Niono' N'Débougou et

Kouroumari). pendant la première campagre ra zone du Kouroumari n'avait pas été retenue à

cause de la timidité de la pratique de la riziculture de contre saison dans cette zone contrairement

aux deux autres. Son choix pendant cette .u*pugne fait suite à la demande de son encadrement'

Dans chacune de ces trois zones, 2 villages ont été choisis par I'encadrement (6 villages) et

quatre paysans volontaires par viliage tz+ pavsans). Le, viilagàs choisis ont été : N4 et N7 pour

la zone de Niono, 81 et Bipour J.1à ae Nl'neuougou; Yangassadiou co'ra et ségou coura

pour la zone du Kouroulnan'

Conduite des cultures

Dans chacun des villages choisis, les semences des deux cuhures fourragères et de la variété

mixte de niébé sangarankn ontété distribuées aux paysans qui ont eu chacun à cultiver une seule

variété.

Les superficies réservées à la riziculture de contre saison ont été retenues par les paysans pour

l,installation des dites cultures et la superficie moyenne par type de culture dans chacun des

villages a été de 0.25 ha. L'installation et l'entretién des cultures ont été faits par les paysans

sous la supervision des techniciens. Les quantités de semence ont été de 15 kg/ ha pour le

Macroptilium et de 30 kg/ ha pour ch-ac11e des deux autres espèces. chaque parcelle a reçu une

apprication de phosphore à àison de r00 kg r ha de- Di-Ammonium Phosphate (DAP)' La

pratique puyrur- e a étéretenue pour l'installatÉn des cultures (semis par poquet sur billons pour

res niébés et à ra vorée sur rabo,r à plat po; le macroptilium) àt pout leur enffetien (désherbage

manuel ). Mais cerrains paysans ont préféré le labour à plat Éo*l'installation du niébé et de la

dolique.
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2.2. Activité 2: Tests d'utilisation fourragère

cette activité se compose de z opératlons. La première est relative au test de rations à base de

paille de nzcomplémentée pa. lËs fanes de légumineuses produites en fonction de I'objectif de

production animàt visé par re paysan (test 
-en milieu paysan). La seconde opération vise

l,amélioration de la valeur alimentaire de la paille de rizpar i'adjonction de concentrés en vu de

irproaurtion laitière chez les éleveurs péri-urbains.

* opération 1: tests en milieu pnysan

pendant ra première année du projet, les paysans ont. été. enquêtés afin de cerner la stratégie

d,utlisation des fourrages proâ.,iË, (espé.* ou catégories ànimales bénéhciaires' quantités

distribuées par jour, moments de distribution)' 
^L!^^+rr^ ,ro ^rnârrcrion animal ' ,

Au regard de .êtt" stratégie d'utilisation et par rapport aux objectifs dg.Rroduction animale visés

par les paysans (embouche des petits ruminanîs, prod,rctiôns de lait ou de viande bovine'

conditionnement physique des bæufs de tauour;, des iations économiques incluant la paille de nz

et les fo*rrages des dites cultures devraient êfi; testées chezceux-ci iendant cette campagne' Le

nombre des animaux à soumettre aux tests Jàprna*it de la volonté àes paysans et des quantités

de fourrage produites. Le test n'a pu être conàuit à cause de Ia stratégie d'utilisation fourragère

des paysans. En effet, chezun même paysan, les fourrages produiter ôtrt été destinés à plusieurs

espèces ou catégories animares à la fois. coÉpte t.lï oé ""i 
objectif non précis pour I'utilisation

des fourrages et les quantités limitées de côux-ci, le test d'utilisation fourragère n'a pu être

conduit cornme Prévu'

Paramètresàestimer:lesobservationsontportésur:

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

_ les rendements en fanes et en graines des deux rr*ieter de niébé (carrés de rendement)'

x Opération 2: test en zone péri-urbaine

pendant cette campagne, d,Avril à Juin, une des rations pour la production de lait déjà éprouvée

en station et qui s,est avérée économiquement rentable devrait être testêe chez les éleveurs

s,occupant de la production laitière autours de la ville de Niono. ceffe opération n'a pas été aussi

exécutée à cause du nombre réduit de vaches allaitantes disponibles' Eile aura lieu en I'an 3 du

projet (2002). Les quantités d,aliment à distribuer quotidiennement par tête seront de: paille de

riz distribuée à volont é, 2 kg d,ABH, 3 Kg de son et un complément minéralo-vitaminique

distribué aussi à volonté. L^ ration sera t-estée sur 12 vaches appartenant à des éleveurs

volontaires pour le test et qui disposent d'autres vaches nourris pui l"t'tt propre soin ( rations

témoins) . La rentabilité écànomique de la ration testée sera comparée à celle des rations

pratiquées Par les éleveurs'

8l
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3. Résultats et Discussions

Les résultats portent sur la production de fanes des 3 variétés cultivées et de graines du niébé '

ffÏffj[::n:: ilï,r" du_niébé er du macroptniumn'ont pas été significativement dirférents

(p>0.05). chacune de ces 2 cultures ont eu u'ne production de biomasse moyenne doublant celle

du dolique (Cf. Tableau 2)'

Tableau 2. Rendernent en fane des 3 variétés de légumineuse

ëcarts tYPes' Les moYe

àtfiarrî, pas significativement (P> 0'0 5 )'

Rendement en graines du niébé

Sur les g paysans qui ont cultivé le niébé, seul 3 paysans ont récolté des graines' Les récoltes de

graines n,ont pu, 
"r. 

lieu chez les autres soit à ,ârrr" de r'échec de la culture ou par le manque

d,intérêt pour celles-ci. Les quantités récoltées n'ont pas fait I'objet de mesr:re'

Les rendements obtenus avec le dolique et le macroptilium ont été faibles par rapport à ceux

obtenus en contre saison dans ra même zone en I ggl et 1998 par I' ESPGRN de Niono' ces

rendemenrs ont étéde 3.4 iorrrr", rhaa" ùs pour le doliiue et de 4'6 Tonnes pour le

Macroptilium en culrure de contre saison (19;8 t;;r fertilisation ' Avec I'application de 100 kg

de DAp/ ha, ra production du àoiiq.r, a attàint 5 îonnes de MS / ha ( contre saison 1997)'

En culture pluviale pure dans i. nàgron de siturro, la production de biomasse du dolique a varié

entre 2 et 5 Tonnes àe MS / ha (Bengaly et Al'1994)'

Le rendement en fane du niâbè a iteiroche de ceux rapportés fréquemment dans la littérature

dans les zones sèches du Mali (2 à3 Tonnes de MS / ha)'
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La faible production de biomasse des 3 variétés est due d'une part à la saison d'installation des

cultures mais essentiellement au manque de maîtrise de l'eau dans les parcelles à cause de la

préparation inappropriée des lits de semences. En effet, le labour sur billons avait été

recommandé aux paysans pour rinstallation du niébé et du dolique et le labour à plat pour le

macroptilium. certains paysans ont préféré le labour à plat afin de conserver le planage des

parcelles . chezces paysur* r", tuu* d, germination ont étè très faible pour le niébé et le dolique

suite à l,excès d,humidité nécessitani a" nombreux résemis' ce facteur combiné au froid

(Février) a entraîné des retards dans la levée âLr pr*ts. La levé effective n'a eu lieu que dans la

deuxième décade du mois de Mars. Ainsi 
"t "rbËuu.oup 

de paysans' les variétés cultivées n'ont

pas pu boucler reur cycre, les récortes de fourrages ayant..ù ii.u en fin Mai af,rn de permettre

l,installation des pépinièr., J. riz. cepenouru, iiproâuction du Macroptilium dewait être plus

importante que ..i1" obtenue s'il avait et. ,ou*ise a plusieurs fauches au lieu de 2' En effet' sous

irrigation, cette variété peut être soumise à un. pr"-ière fauché dès le 45 t* jo* de végétation'

les autres fauche, ,u*"nant à des intervalles de 3 semaines'

4. Conclusions et PersPectives

Dans les zones de Niono et de N,Débougou, le test a connu ?yrr.:.1i::laysans 
des difficultés

dans son exécution, difficultés relativel j tu gestion.de l'eau suite au t)'pe de labour non

approprié (labour à plat pour le niébé 
"t 

t. aoiiqrr". ,o.r, irrigation) ou à I extrême proximité entre

res parce'es de riz de contre saison et ceiles des cultur", io*ugè'"t' En effet' le labour à plat

dans les parcelles sous irrigation n,est pas souvent appr"p"e i -l'installation 
du niébé et du

dorique à cause des probrèmJs de drainag". ôon, de tellé iiruutiott, le labour à plat est conseillé'

Dans la zone du Kouroumari, ou res recommandations pour la préparation du sol ont été

respecrées par les puyru'f t", taux d" ;;r*i1u1io1,:nï été bonne enrraînant des levées

satisfaisantes. Mais suite aux dégâts causéJ pu, les animaux en divagation' aucune biomasse

fourragère n,a pu être récortée. cette zone n'ètuit pas concerné par le iest au début du projet à

cause de ra pratique timide de ra riziculture de contie ,uiron ; *uis suite à la nécessité d'avoir du

fourrage de bonne quarité, l,encadrement de ra zone uvaii souhaité la conduite du test chez

certains de ces PaYSans'

Malgré ces contraintes, les paysans et l'encadr11en1,1.:],.Otnce sont beaucoup intéressés pour sa

des tests. La nécessité de proâuire du fourrage 1u 
niveaï t. exploitations se fait sentir de plus

en plus dans 
-lu 

,on". La àiversification des cultures qui tend à se développer dans les casiers

rizicoles pendant la contre ,uiron, donne ta possibilité âux cultures founagéres de se maintenir à

coté des spéculations comm e le nzet les .ulr*", maraîchères. une telle cohabitation entre ces

différentes spécurations permettra de ,erouar" le problème d'eau au niveau des cultures

fourragères et protégera ceiles-ci contre les dégâts occasionnés par les animaux en divagation

pendant la saison sèche'
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pour une bonne production de biomasse, les types de labour conseillés par la recherche pour les

différentes cultures doivent être adoptés par les paysans et les parcelles de cultures fourragères

ne doivent pas être contiguë à celles du riz. une meilleure préparation du sol, une densité plus

élevée de semis, et une irrigation mieux contrôlée dewont être aussi conseillées aux paysans

;"; une amélioration de la production fourragère.
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CARACTBRISATION ET FONCTIONNEMENT DES

EXPLOITATIONS AGRICOLES EN ZONE OFFICE DU NIGER

(sPR 2e)

Les stratégies d'utilisation des revenus des exploitations agricoles

l. Introduction :

Le projet caractérisation et fonctionnement des exploitations agricoles en zone office du

Niger s,inscrit dans le cadre du pran a rong t".*J'd. la recheiche agronomique du Mali'

L,office du Niger couvre 150 uiuug", ,"foupés en cinq zones de production (Macina'

Niono, Molodo, N'Débougou et KouroumariJ, et-le nouveau casier du Béwani' La superficie

exploitée est d,environ 55-.000 hectares pourla riziculture et qui contri-bue à près de 60 oÂ de

la production nationale. L'étude 
"ourrè 

les zones de Niono, Molodo et N'Débougou qui

comptent une population d'environ g0.000 habitants avec 6.000 exploitations agricoles pour

une superficie^esiimée à 27.000 hectares en riziculture. Malgré le iuccès de l'intensification

dans res trois zones ci-dessus citées, il reste difficile de pieuoir I'avenir des exploitations

ffi:il,:ïains objectifs de l,intensification et u",l1,llodYt.,:-1ïi:11..::i:î::"Ï:1:itteints
que s,ils sont *i, en reration avec les conditibns de fonctionnement des exploitations

agricoles.

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

déveropper un outil conseil pour f,évaluation 
à'un coût de production consensuel du paddy'

cet out' est en phase de viidation. cetà *oé., les résultilr p_r:rilés dans ce document

concernent les stratégies d,utilisation des revenus des exploitations agricoles'

2. Objectifs

?!t"ir:!fi";:ir"l assigné à r,étude est de développer un ou des outils simples et souples de

gestion de l,exploitation agricole en Zone office du Niger.

Obiectifs sPécifiques :

Les objectifs sPécifiques sont :

-approfondirlesconnaissancessurlesstratégiesd'utilisationdesrevenus;
_ faire des propositions de meilleure utilisation des revenus disponibles ;

_ et mettre à la disposition des paysans u' o,riil simple de conseil de gestion de

I'exPloitation agricole'

3. Matériel et Méthode

ll:r:Tii::ïd:ll ."r,u compre de r'état de l'aménasement des.parcelles (tlpe RETAIL'

tlpe ARpoN et non-reaménagé), du degré d'intensificatiËn de la culiure de .'iz' entre autre la

proportion de la pratique de la double culture de iz.tt a t.nu compte également de la position

du village (situé au centre ou aux abord, ;;r casiers rizicoles, importance des hors casiers) et

la diversité ethnique'
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Dans la zone de Niono deux villages ont été choisis: Tissana (N9, réaménagement RETAIL

avec planage) et Gnoumanké tKm 20, réaménagement ARPON sans planage)' A

N,Débougou le vilrage Ringandé (t1pe RETAIL réaménagé par les chinois, 1994) a êtë

choisi; tandis qu,à tuàtoao le choix a iorte sur Hamdallaye (non réaménagé)'

3.2 Choix des exPloitations
La classification paysanne des exploitations agricoles animée par l'équipe de I'ICRA en 1994

a étê adoptée ouns le cadre d; l'étude de"la gestion des exploitations agricoles' cette

classification est basée sur le niveau de prospé.ité des exploiiations..et exécutée par les

paysans mêmes. Les critères évoqués ont été ld suivants: le niveau de l'équipement agricole'

le niveau d'autosuffisance, la possession de cheptel et la taille de I'exploitation' Les

exploitations de tlpe I sont alto-iuffisantes tandis que les autres ne le sont pas généralement'

Dans chaque village, l0 à ls%des exploitations appartenant aux trois tlpes aétê retenu pour

des enquêtes sur les systèmes de cultuie et leur fonctionnement (tableau l)'

Tableau 1. Répartition des différents tlpes d'exploitations par village selon la tlpologie

paysanne.

^li-ontaira nccttrée loute I'annee
TypeI:exploitatioalimentaireassuréetoute|'
rype II : exproitations movennement é;;é't;ilir:1i*,:*::::::,?:îlï ii'li:,11,iii'de 

I'année

i#: if:i#i:ii:iiffrÏ:t"":ïiioi"i,i;,;surïisance atimeniaire assurée sur 6 à e mois de I'année

3.3 Collecte des données

Les données ont été collectées auprès de 35 exploitations. reparties dTt le tableau suivant'

Elles ont concerné les paysans à., trois ,r'pËt d'exploitatirons à laide fiches d'enquêtes

établies à cet effet. Les variables de struciure et de production ont été suivies' Pour les

variables de structures, l,enquête a porté sur les superfiiies, la démographie et l'équipement'

Dans le cadre du suivi des techniques de prodïction, i"r variables observées sont:les

spéculations et variétés, les intrants, la production et sa commercialisations, et I'utilisation

des revenus.

3.4 Méthode de traitement et d'analyse des données

Ce travail a été fait en deux étaPes :

_ la première a concerné te àépouilrement des données disponibles' cela nous a permis de

regrouper les informations utiles' ,_ r_- r^_:^:^r Â^nÀo \ et à l,analvse des don
- la seconde étape a consisté à la saisie (à I'aide du logiciel Accès ), et à I'analyse des données '

Les logiciels spsS pour windows version 6.1.3 et Exàel 97 ont été utilisés' Pour le traitement de

texte lé logiciel Word 97 à été utilisé'

Hamdallaye Total
V i t taeeltype d' exp loitation Tissana Gnoumanké Ringandé

2 1 2 7
Tlpe I 2

5 1 4 4 l4
Twe II
Tlpe III

'r-^illa É..honfillnn

2 l4
3 5 4

10 8 9 8 35
I

te I'année
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4. RESULTATS ET DISCUSSIONS

4.1. Evolution des dépenses d'investissement

Au cours des trois dernières années, le volume total des investissements effectués pour toutes

les classes confondues, s,élève à pius de 33 millions de Fcfa dont environ 20 millions pour

les exploitations Tlpe I ,g millions respectivement pour les exploitations Tlpe II et 4 millions

pour le Type III (Tableau l). prus de 60r/o0", oeplnses d'investissement sont effectuées par

res exploitations Tlpe | (20%des exploitutionrl Lu part !e I'investissement des classes II et

Iil (g0% des exploitations) représente respectivement 26 et l4o/o des investissements totaux

(graphique I ).

Graphique 1: RepartitiOn du volume d'investissement par classe

d'exPloitation

@NTyPe I

tTyPe ll
ITYPe lll

260/o

Entre lggget 2001, le volume des investissements s'est accru pour I'ensemble des trots

classes d,exploitations (Tableau.l). cett. uug*rntation a êtê, plus nette et plus soutenue pour

res exploitations aisées (Ty,pe I) qu" pou, t"î 
"*ptoitants 9es 

classes II et III' Pour ces deux

dernières classes, les dépenses d'investissement ont varié annuellement entre 100'000 et

300.000 Fcfa contre environ 1.000.000 Fcfa pour les exploitations. aisées' ces dernières

exploitations disposent de plus de facteurs de pïoductio' nàtu"'*ent la terre et les matériels

agricoles d,où iu concentration de l'investissement sur ces exploitations' Les niveaux

d,investissement des exploitations Tlpe II et Tlpe III se situent en dessous de la moyenne

annuelle d'environ 300 000 Fcfa/exploitation/an'

Tableau 1 : Répartition du vorume d'investissement (Fcfa/crasse/3an)

I
I
I
I
I

14o/o

Total
452 699| 773 475797 030

1 999
2000
200 1

rl 829 764038 0s9434 560355 14s
12 766 316

480 800
7l5 194694 61019 632 97 5Total 14 750rl2 267

e Gcfa/classe/an
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4.2.Répartitiondesinvestissementsparcatégorie

Les investissements effectués par les exploitations agricoles peuvent être classés en deux

catégories: res investissements iroductif, :l les investissements non productifs' Est considéré

corune investissement proauctir, toute dépense qui 
-permet 

d'acôroître le patrimoine de

'exploitation. 
Les dépense" qui n'amélio'rent pur l; patrimoine de I'exploitation sont

considérées comme investissement non productif. .L'rdentification 
de ces deux tlpes

d,investissement est essentielle pour un" *èilleure gestion des revenus de I'exploitation' En

effet prus les investissements pioductifs accroissenf plus I'exploitation devient plus forte et

plus durable.

pour res exproitations enquêtées, le graphique 2 donne la répartition des investissements

réalisés. Les investissements productifs repiésentent - 
environ 70% contre 3oo/o pour les

investissements non productifs. De l'anatyrJa. ce graphique, il ressort 3u,t, 11Ï::"-partie
des dépenses d,invèstirremerrt (plus des deux ti"ri; Ëst destinée à I'accroissement du

patrimoine de l,exproitation- Mais'les chiffres globaux.observés ne cachent t-ils pas une forte

disparité entre rei differentes catégorie, a;"îploitation ? ce qui est essentiel c'est que

l,utilisation des revenus à des fins d;investissement productif doit être encouragée au niveau

des exploitations-

Graphe 2 : Repartition des investissements

ffiil Productif
E Non Productif
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a.3.Répartition des types d'investissements par type d'exploitation

L,analyse des graphiques 3, 4 et 5 montre qur i"r stratégies d'investissement sont assez

proches pour 
-lei différentes catégories diexproitations enquêtées. Les revenus sont

essentielement injectés dans des investiss"*"ni, productifs à hauteur de 70% pour les

classes I et II , et 75% pour la classe III)'

Graphe 3: Repartition des investissements
TYPe I

7Oo/o

Graphique4:repaÉitiondesinvestissements
TYPe ll

tr Productif

E Non Productif

Eil Productif

l! Non Productif
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Graphique 5: Repartition des investissements
TYPe lll

tr Productif
E Non Productif

4.4. Répartition des investissements entre les classes d'exploitation' ' .s. Ils
A partir des stratégies d,investissement observées, les grupt iques 6 et Tont été constnrtt

donnent Ia contribution de chaque class. à;"*ptoitatùn-dans les investissements réalisés'

L,anaryse montre que res investissemen,, uurriïi"n productifs que non productifs' ont été

réalisés essentielleàent par les exploitations du Tlpe I'

pour les investissements productifs, res grandes exploitations interviennent à hauteur de 59o/o

contre 26 et rso/opour r", *ovln ," 
"a 

pîtite. Ir en est de même pour les investissements non

productifs . pou, 
"", 

derniersi t^contribution d"s exploitations du tlpe I est de 617o contre

2t er lzo/opour les Type II ; irp* III. ces résultats montrent I'existence d'une corrélation

entre les deux niveaux d,investi.rà*"nt. L'investissement productif a un effet d'entraînement

sur l' investissement non productif'

Graphe 6 : lnvestissement Productif
Par classe d'exPloitation

E TyPe I

tr TyPe ll

D TyPe lll

15%

260/o
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Graphique 7: Investissement Non productif

Par classe d'exPloitation

27%
61%

EType I

I Type ll

I Type lll

4.5. Ventilation des dépenses d'investissement

4.5.1. Ventitation des investissements Productifs r. r -- ^-. -i..^^,, Âoo o'*rnrnirc
La ventilation des dépenses d'investiss"m"ni, produ.tifs réalisées au niveau des exploitations

est présentée dans le tableau z. ce tlpe d'investissements est lié majoritairement à

l,exploitation de la parcelle rizicole. Le lecteur trouvera en annexe une ventilation des dits

investissements en volume monétaire (Fcfa). L'analyse du tableau montre que quatre postes

principaux concentrent les g0% des dép"nr". d'investissement productif' Il s'agit de la

redevance eau (4ro/o),l,achat et le remboursement des crédits des engrais minéraux (15%)' le

bétail, l,achat et l,entretien du matérier agricole 14:l r.r oÂ respectivement' De toutes ces

dépenses d,investissement, la redevance eau est considérée comme la plus contraignante pour

la trésorerie de l,exploitation. En effet la plupart des exploitants ne décide du paiement de

cette redevance qu,à la date butoir du 31 mari de chaque année, fixée par I'office du Niger'

pendant cette période, compte tenu de l'abondance dé l'offre du riz sur le marché' les prix

sonr des plus bas (100 à 125 Fcfa/kg) contre 200 à 225 pour les autres périodes de l'année'

L,examen de la structure des investissements productifs montre qu'il existe des spécificités

suivant les classes d,exploitation. Les proportiôns des dépenses consacrées au paiement de la

redevance eau, le remboursement du ciédit engrais et I'aôhat du bétail sont relativement plus

importants dans les exploitations de Type Ir elrlpe III- Les exploitations du Tlpe I les plus

aisées, achètent l,essentiel de leur dotation d'Lngrais au comptant. Elles achètent aussi

relativement moins de bétail par rapport aux deux autres exploitaiiglt, car elles disposent de

noyaux de troupeau bovi' a partir duquel sont extraits les bceufs de labour.

12o/o
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Tableau 2. Ventilation des investissements Productifs (enoÂ)

I\nle I Iyre II fyre III otal groupe

Engrais 16,9 lr'J 1r8 10,6

Semence 0,3 0,c 1,1 0,4

Repiquage
Redevance Eau
Çelai re main-d'æuvre Derrn

0,8

32,6

6,4

5,(.

52,[
4,1

3,,3

58,7
0,0

7,4
4l19
4,8

Equipement agricole I 1,5 l12 216 1\, t-

Location chamP 2,4 l,é 2,2 2,2

rais décorticage 3,2 2,C 2,C 2,9

Petits ruminants 1,3 1,6 0,é l,

Rembours crédit 4'5 1\
't- 7rl 5'j

Location bæufs de labour O,C 2,(. 0,c 0,5

Sacs vides 2,C ') '\ 3,9 2,4

Achat bétail I1,5 15,8 13,8 13,(

ntretien matériels aglca& 6,C 0,3 0,3 3,6

Ficelles 0,c 0,c 0,c 0,c

Son de riz 0,1 0,c 0,c 0,1

ntretien culture 0,1 0,2 0,4 0,2

Récolte 0,1 0,c 0,c 0,c

Labour 0,c 0,c 0,( 0,1

Iransport production 0,2 0,8 0,i 0,4

fotal groupe 100,c 100,c 100,0 100,c

4.5.2.Ventilation des investissements non Productifs

Les investissements non productifs identifiés au niveau des exploitations sont présentés dans

le tableau3. ces investissements sont très diversifrés comparés aux investissements

productifs. De façon générale, ces dépenses sont d'ordre socio-culurel et religieux (42oÂ), de

loconrot ion (Z1o/oi A'u.t ut de nourriture notamment les céréales sèches (mil) (7%)'

Les dépenses sociales sont constituées par les voyages, funérailles (25o/o), mariages et

baptême (10%), bélier de tabaski (7%).Pour les voyages et les funérailles, il faut noter que la

majorité des exploitants de l'Office du Niger sont Àriginaires d'autres régions du Mali et

même du Burkina Faso (village de RinganOe). ns entretiennent avec ces villages des relations

sociales et culturelles 
"n"orJ 

plus fortes. iela nécessite des voyages réguliers et aussi la

venue régulière des parents à ia veille des campagnes (période de battage du nz)' Dans la

prupart des cas, en prus des appuis (financiers et en nature), les frais de transport aller et

retour sont à la charge de I'exploitant. Aussi les voyages organisés dans les villages d'origine

à I'occasion des funérailles coûtent toujours chers.

concernant les mariages et les baptêmes, leurs fréquences sont élevées. Ces cérémonies

coûtent de plus en plus chères car les nouvelles mariées sont souvent des jeunes filles venues

de la ville, très exigeantes.
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Le second poste des investissements non productifs concerne I'entretien, I'achat des pièces

de rechange et des moyens de locomotion (vélo. nrobylette). cette catégorie d'investissement

représente près de 20oÂ des dépenses totales d'investissement non productif' Il est important

de noter que ces dernières dépenses sont concentrées au niveau des exploitations les plus

aisées (grandes exploitations) àur r" sont elles qui dégagent le plus de surplus de production'

L,analyse par classe montre que les dépenses de vidéo, téléviseurs et groupes électrogènes

sonr spécifiques aux exploitaiion, du Type I. ces dépenses ont pris de I'ampleur suite au

désenclavement de l'espace audio-visuel dans le cercle de Niono (installation de I'antenne de

télévision), mais aussi et surtout avec l'organisation de la coupe d'Afrique des Nation de

Foot Ball au Mali (CAN 2002 )'

Il ressort aussi de l'analyse par classe, que les dépenses d'achat des céréales sèches (mil)

sont relativement plus importantes dans les moyenne et petite exploitations' ces deux

catégories d,exproitation, sont le plus souvent oeficitair.t én riz el sont donc obligées de

constituer un stôck de céréales sèches pour la nourriture'
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Tableau lnvestissement non Productif3:

I
t

Bélier de tabaski
lrnpôt
Habillement

:tt

lype I Iype II fwe III [otal

6.4 6'5 10,7 7r0

J,6 1,7 1,3 ),9

3,4 6,4 5,0 +,4

17,4 ]5,9 6'5 2l,l
voyages/lurrËI artrtD

Bois de chauffe

Santé humaine

Baptême
Condiments

lAchat mil
Vl[ariage
lsanté animale

Et-tretien mo."-en de locomotion

lAchat de velo
fFournitures scolaire
IFusil

Froduits laitiers
bartouche Pour fusil

IPièce de rechange

lAchat de briques .

Bois de constructton

c,4 1,4 c,0 J,6

2,4 2,,3 +,4 2,6

3r0 lr0 9.0 lr2
+,1 5,6 2,1 4,2

414 419 13,7 5r6

{,9 0,0 L4rl 5.9

1,9 ),5 ,7 1,4

5'3 {14 J,0 l14

1,6 ,4 ),0 1,3

),0 c,0 J,6 ),1

1,3 ),0 J,0 0,8

J,0 1,2 0,0 c,3

),1 J,0 J,0 J,1

16.3 D,4 0,0 10,1

J,6 10,3 8,5 4,2

J,0 ),0 1,2 ),1

10,9 414 0ro 7,9
yl.oto

Sucre
0,0 Jr5 1,7 J,3

8,6 0,0 5,30,0
Video et televlseurs

J,0 J,l J,o J,o
V lgneiles
Pièce administratives

Noix d" nêré

@ill"g"t d'otigine

Fâtiments
Motivation enfants 

-

Fransformation échglote

Fémunération marabout

Fntretien de bâtiment

c,1 J,0 0-l I

c,o 0,1),0 J,4

z,l0,0 5,3 ,2

J,3 16,4 0,0 1,1

1,7 J,9 5,0 1,9

c,3 1,4 J,0 ),6

0,0),1 c,0 0,0

0,7 ),0 J,0 J,4

J2 p,0 ),0 Jrl

100,0 100,0 100,0 100,0
I Otal
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5. Conclusion

Les stratégies actuelles d'investissement des exploitations sont bonnes mais doivent être

améliorées. En effet, une part importante des revenus tirés est destinée à I'investissement

productif, un comportement à encourager. Mais toute fois de nouveaux créneaux doivent être

explorés du fait que l'essentiel de ces investissements sont concentrés à I'exploitation de la

parcelle rizicole.

pour ce qui concerne les investissements non productifs, ils sont d'ordre socio-culturel'

religeux, de locomotion et alimentaire. une ,"nriuitisation doit être faite au niveau de ces

exploitations afîn de minimiser les coûts de ces dépenses qui prennent de plus en plus de

I'ampleur.

D'une manière générale, l,examen des résultats par classe montre que ce sont les

exploitations flp. I qui réalisent I'essentiel des investissements'
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ANNEXE

Tableau 4 : Ventilation des investissemepts productifs (Fcfa'r3a1)

I:

. r -_--l
? i07 625.

II
102 00c

e II
65 750

6n5a
I l? 40c

fotal groupe

2 475 375
l"-l lY.l CrrJv

Semence 4l 65q
--loe ?sd

C

34]^;'5C

103 400

568 400

D oÂorrannp Fet 4 456 04C 3 222 725 2 090 109 9 768 87

Salaire main-d'ceuvre perrnallenl 873 27: 249 7 5C c I r23 025
I

1 574 ?oa 75 000 93 750
80 000

7t 4N

| 742

505
671

95C

00c

40c

iEquipement agricole

ilocation chamP
it--^:^ ÂA^^,-+innno

1 00 00c

ls6 50c
ir l4lt (Içr-\rr lrwsSv _
iD^tl+^ -,,*i-^ntc 96 000 20 00c 299 250

n-AÂL 619 615 460 00c 251 35C, l 330 965

Location bæufs de labour 0 I 20 00c 0 I 20 00c

27r 500 r42 57 5 140 345 554 42C
i(\ '|lJdt ù v lLlrvù
i,t ^L^+ L-"f- I s74 000 964 00c 492 50c 3 030 50c
)faull4t (r\r,Llr')

Entretien matériels agricole
iEi ^-llo.

819 70C- l70c
16 450 t0 80c

C

846
I

950

70c
C

tl

iQnn rle riz ls 80c C C 15 8

l0 sOc 15 00c l6 00( 4L

Récolte 10 50c c 0

22 ïsC
10 50c

22 gsl
Labour C U

32 40t 48 10C 24 225 t04 725
l'.nf

t allIùp(Jr t Pr \r\r

otal groupe 13 670 005 6 109 350 3 5sS 2291 23 337 584
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Tableau 5: ventilation des investissements non productifs (Fcfa/3an)

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

Type II vre III fotal

a-élier de tabaski

tmpôt
Habillenrent
Voyage
igois de chautte

-

ISanté hunra4l-

Trpe I
l 24 00c 67675C

384 00c 168 750
15 22: 92075

33 575 43
-{./ |

57 50c 425 l5C
203 40c 164 Z)t

75 49C 2 043 410
I 039 00c 928 9 Zt

36 000 C 6U UUT
/4 UUL

51 00c 253 305
142 58C 59 725

26 000

l 45 60c

1 04 00c 3U9 ) /)
r79 575

Baptême
Condiments
Achat mil

,Mariage
lsanté animale -

Itr;treti'e; moven de locomotton

24 75C 4l /. r4r
241 79r

126 250_-1 158 75C 545 001
260 00t 572 00c278 500
293 50t

12 20c 7 75C l'34 /ut
I 14 751 i'rô ?<

316 45 1 l3 30c c *L7 t -tr.

l 30 00(
35 00( C

9) UUI
7 50c

? <nr
c

I J\tv

80 000

tr 6ee
Fournttures scotatrc

Fusil
80 00c

0

c
c 31 69C

0
g ,50

267 5oa

Produits laitiers .. 
' 

- --- C b UUU

*n"":h":!:i:T"' 0

98 75C

9U/ O)L
913 4UL 403 000

r4 00c
Ptece 0e fççrrart5w

Achat de briques .

Bois de constructton

Moto
lSucre

36 75C
0

l 12 50c

14 000
U

650 00c
762 500

3tooc
C

13 offi 20 ooct
513 25(

513 25C C
c

d 3@
c 3 00c

il7l ) /)u
5 00t r0 00c

10 00c C
U

C

il5 50cNoix de néré 54 000

r 65 ooc

61 500
n*;* Â'odhésion calSS€S c 362 00c
lJr 197 00t

EtAtimpntc.
23 00c 57 50c tUU )UL

100 00t 54 50c
37 00c ClJ(lLltrrvrrr"

\{otivation qntants -

î.o.,.fnrm ation échalote

17 50U

4 50c
4 50c0

-

rC

0

0 40 UUt
4() OUU

12 000
R émunératton maraoout

12 00c
t

r 156 965 9 705 195
s 962 97C 2 58s 26C

I otat

ur.?i:ûæ
ErRLtOi-Hl.L-iil.rE


