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pour les membres de I'association de Risso, I'intérêt d'un tel séminaire s'exprimait

à travers le souhait :

- de favoriser la vision d'un ocil extérieur sur les méthodes de gestion du terroir

villageois ;

- d,amorcer une réflexion commune sur la viabilité des méthodes mises en oeuwe

jusqu'ici ;

- d,arriver enfin à jeter les bases d'un programrne d'action dont la toile de fond

philosophique est la gestion appropriéc du terroir villageois.

l-e thème de gestion de terroir a été choisi par l'équipe du PRAAP Parce que la

problématique a souvent été soulevée par les associations paysanncs au cours de nos

séjours sur le terrain. Nous avons utilisé le cadre analytiquc de John Bruce du land

Tenure Centre aux Etats-Unis. Ce cadre décomposc les ressources en fonction de leur

régime d,appropriation, privé, étatique, ou commun. Nous avons aussi demandé à M'

Sonko, le zootechnicien de l'équipe systèmes de I'ISRA-Djibelor de nous présenter une

analyse plus empirique de la problématique de gestion de terroir. Son approche est de

comprendre la logique et les modalités selon lesquelles les Paysans mettent en valeur et

gèrent la fertilité de chaque espace dans l'écosystème. En fin de compte, nous étions

obligés de combiner ces deux cadres analytique.

I

pour choisir le viltage, nous avons discuté de nos objectifs avec nos amis de la

Fédération des Organisations Non-Gouvernementates du Sénégal (FONçS) en le-ur

expliquant que nous cherchions un village réunissant lcs conditions suivantes :

possibilités convenables d'accueillir ct de toger 14 séminaristes ;

présence d'une association paysanne déjà active ayant des activités en cours

et des leaders disposés à prendre part comrne séminaristes sans demander

que le PRAIN' finance des activités dans le village.



INTRODUCTION

ce rapport décrit I'information recueillie pendant une semaine dans le village deRisso sirué dans le bassin arachidicr du sénégal . -ptravail a é,té,réalisé dans le cadrediun séminaire d'initiation et de perfectionncment à la méthode de Diagnostic Rapideet Participatif en Milieu Rural (RRA). Iâ, séminaire était initié 
";animé par re

Programme de Recherche-Appui des Associations paysannes (pRAAp), objectifs de
t'exercice pour le pft64p étaient de :

' a) permettre au staff du Pfuç4p de se perfectionner dans la méthode RRA, outil
j ,, .., de base dans le travail du pRAAp 

;
L- ,t ti.'

b) arfr6ôhnËr aussi à nos collaborateurs actuels et potentiels l,occasion de s,initier ou de
ï ,!. ; r bit"sj, $ifectionner à la méthode ;

IIt"i f't:,:.,,iïili. - 'l

c) ;' 'l'rltésiér un modute de formation en RRA rédigé par l,équipe du p&fu{I, et
; i''tlh;?t'icbùeillir des critiques, des commentaires, et des suggestions de ra part de nos
t 
:*:fîÏ#ot 

dans les associations pa)*annes er dans resîsti*r,on, #;rri"'",
r û, rûF{ nous'fravaillons.

'cotrrs 
du séminaire en salle à Dakar, les participants ont exprimé d,autres

::r:?l"tes qui onr éré incorporés dans tes tâches du sêminaire :

s opérationnels et d'une méthode rapide de diagnostic efficace
I t identiflcation des facteurs limitants du RRA

Ëill ëchanges d,expériences i

;".: 
I): '1f'" développcrnent d'un cadre conceptuel pertinent par rapport au thème de ra

ii$.l riu*:i rigestion de terroir
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Nous avons opté pour la région de Thiès à cause des facilités de transport et de

logistique pour Ie séminaire.

I-e séminaire êtait animé par les chargés de programme du pRAuAIr, Fadel Diamé
et Daniel Thieba' Nous avons commencé avec une initiation théorique au RRA pendant
4 jours à Dakar' cette partie du séminaire a consisté en une série d,expôsés, de
discussions' d'études de cas, et d'exercices d'entraînement en salle pour maîtriser les
outils de collecte de I'information utilisé pendant un Dp. Les supports vizuels et
pédagogiques de cette phase constituent les composantes d,un module de formation en
DP que le Pft4u4p est en train de corriger en fonction des commentaires des
participants.

I 
Ensuite, les séminaristes se sont rendus à Risso pour une scmainc afin d,effectuerI un DP et de tester res différents outits; ce rapport est une synthèse de t,information

f l]inl- Ce n'est pas une anallae exhaustiræ dc la gesrion de re*oir à Risso, ni duI RRA" Cest un rapport de terrain et une restitution de rTnformation. Ir a été rédigé par

I :t*i: *rsonnes qui ont participé au rravait, norammcnt Fadcr Diarnd Danier rhbbqI Lynn Ellsworth, soukeyna Diop, ct Joachim Diène. prusieurs roix s,c.:rprimcnt donc dans i

l:..**netnousespéronsque|eursstylesdiffércntsrcndrontlerapportp|uSr mlcrqssant pour lc lecteur. Ia rédaction collective du rapport par les séminaristcq uncii;."r.,'rr

t 
tradition du RRA n'a pas été suivie dans cct exercicc particutier. Nous àiors {s1!'rù!otI contrainb par res circonstanccs rogistiques et à causc de ta naturc participative dcc

t l'"""r"1æ, de nous concentier sur ta préparation d,unc rcstitution de nos infôfriiâdoilsI devaht les habitanæ dc Risso. . . -,. ,\lùù(r. .i..: ':::;, 1.t.,

I! Il y a certainemcnt dcs erreurs dans cc rapport ct ir e.st bien posibic quc nous ,

ltro^ mal compris ceraines chosas que nos amis de Risso nous ont dites. Ir faut dirc
raussi quc certains rapporteurs des équipcs n'ont pas rendu tous tcurs rapporb ; ccrtaincs
jnformations ne figurent donc pas dans ce rapport En tous cas, l,équipe du pRAAp aqait dc son mieux, dans res délah impartis, pour rcster fidèrc aux anaryses et inforrnations

flecteæs 
par tes séminaristcs et les habitants de Risso.

I
I
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un regard évatustif du PITAAP sur I'expérience

Il faut dire que les objectifs d'apprentissage, d'initiation, de perfectionnernent,

d'échanges, et de regard critique sur le DP ont été très bien réalisés. Les participants

ont eu une waie expérience d'un DP et ils ont testé une gamme des outils de collecte de

I'information. Ces outils sont :

des interviews avec des informateurs clefs et de communauté, et de groupes-cibles ;

le classement Par prospérité et par préférence ;

l'élaboration participative des cartes de terroir et du village ;

l'élaboration participative des diagrammes de venn ;

la conduite et I'organisation d'un DP ;

les transects ;

la préparation des interviews ct Check-lists.

Cette réussite sur le plan apprentissage n'était pas quand même sans problèmes.

k difficulté la plus évidente était celle de I'emploi du tcmPs. Pendant le séminaire à

Dakar, des rctards dans la séquence des exposés, et pendant le séjour à Risso des retards

dans lcs rnises en commun étaient importantes. C,eux-ci ont créé unc situation où nous

avions moins de temps à consacrer aux deux étapes essentielles d'un DP : une analyse

des causes et conséquences des problèmes de Risso avec les habitants, et une analyse

technique plus poussée sur les implications socio-économiques des opporrunités de

solution au problèmes des paysans.

Finalernent, une information importante nous malgue pour compléter I'analyse:

une carte détaillée du terroir découpé par propriétaire selon le régime,de propriété des

différents sous-espaces. une telle carte est néccssaire pour comprendre I'impact du

régime foncier sur la gestion de I'espace et la fertilité et toute proposition d'amélioration

de la gestion doit passer par ce type de carte. Cela répondrait mieux à la question de

qui va être touché par les propositions techniques. Evidemment, une telle carte est

difficile à élaborer pendant un exercice d'initiation au DP.

r.--' .".',:ri!;:i'- ;r*r!1t ,
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En fin de compte, la contrainte majeure que nous avons vécue était une

incompatibilité entre les objectifs d'apprentissage et ceux d'un approfondissement de

l'analyse de la gestion de terroir. Dans un tet type de séminaire avec des participants

novices dans la méthode, l'accent est nécessairement mis sur la maîtrise des outils et de

I'approche. I-e thème de recherche cst secondaire. Quand même, il faudra signater quc

la quantité et la qualité de I'information collectée est impressionnante et cette

information témoigne de la puissance de I'approche DP. Nous espérons qu'it y aura une

opportunité d'analyser cette information plus à fond avec I'association des jeunes de

Risso.

Pour ceur( qui cherchent des informations sur la formation en DP, nous signalons

]çre le PRAAP a un module de formation en préparation. Nous notons aussi ci-dessous

:.tiùelques obseruations sur les outils et I'organisation logistique du séminaire.
1\

tlNt: .

,, iles nises en oomrnun

' i' I Elles ont été lourdes, dévoreuses de temps à autre et ont été sowent I'occasion

de discussions infructueuses. I-es informations étaient données de façon lapidaire, sans
, :.

. îéchanges véritables : elles étaient donc simplement juxtaposées ; les réflexions

:méthodologiques proprement ditcs sur I'utilisation des outils n'étaient Pas poussées.

i o Il y a plusîeurs raisons à cela :

d'en faire deux villages plutôt qu'un seul.

:Classement par ordre de préfénence

L'-importanc e a êté accordée à I'utilisation de I'outil. Souvent, les participants ne

sont pas allés jusqu'au bout de I'exercice (interviews de plusieurs Personnes du même

profil socio-économique, calcul des scores et présentation comparée des raisons du

classernent).
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Les Check-lists

Ils furent souvent élaborés de façon lapidaire. Les participants qui les formulaient

n'ont pas à chaque fois donné les justifîcatifs (hypothèses sous-jacentes), mais souvent

ils ont insisté sur Ia rétention de leur thème dans le check-list. Ceci ôtait leur utilité aux

propositions qui étaient faites par tes animateurs dans la confection des check-lists.

Lbrganisatlon logl stique

Avec un groupe si large, il sera important dans l'avenir de constiruer deux équipes

pour effectuer un DP dans deux villages différents.

Iæ travail le soir dewait être rnieux strucruré autour d'analyse des causes et conséqu€nces

des problèmes découverts pendant la journée.

[.a coupe transversate

Nous nous sommes Oivises en trois groupes et chaque groupe a pris une direction

différente. Dans la mise en commun, nous étions contents de voir que chaque groupe

a bien soulevé plusieurs points différents. t-es accornpagnateurs constituaient un

échantillon pormettant de donner des-informations diversifiées (historique, activités,

oppo$rnités et perceptions des problèmes sclon lc sexe). Beaucoup de participants ont

trouvé I'outil très utile.

Lo restitution

I-es trois groupes de travail ont passé beaucoup de ternps à discuter sur les

opportunités de solutions aux problèmes des paysans de Risso relatives à leur gestion de

terroir. Donc, par manque de temps, nous avons décidé de nous concentrer sur la

préparation d'une r€stitution et d'une discussion avqc les paysans. Nous avons organisé

nos réflexions sur de grandes feuilles de PADEX (voir photo). I-a restitution s'est passée

sous les neerns sur la place du village, et chaque séminariste a fait un exposé sur un point

donné, en suivant la grille d'analyse des opportunités de solution notécs dans ce rapport.

., i. :: i ia.a ,,i i, .

I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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En fin dc conrlltc, nrlus ir\'ons Irouvi. rprc lnatgré lc

lc tctltps accorclé it la rcstitutiorr ilirit trop c()r,rrl ct lllusicurs
A I'avcnir, il sct'uit ittti'rcssant tlc l'ail'c plusicurs rcstitutions

villagc pcndant dcux ou Irois jours.

Néannroins, lu cliscussion ir

dc Risso. Nous ilvons rc.pris duns

les gcns pcndant la discussion.

cnrcgistréc sur cilsscttc cgui a

pagcs ci-aprè's ccrtaincs dc.s

vii

tcn'rps ltassé cn prépârâtion.

points tt't)nt pa.s été aborclc'r.

dcvant clil l'i'rcnts gntullcs cltr

étc< confiéc au.x gcnl

rcnli.rrqucs t'aitcs pur

é tc{

lc.s

lc sahlc d'unc ntanièrc spontanéc. Moctar Fall était lc

sondilions dc progres



I'hoto 2: Unc séancc d'inilialion âirx outils rle DI) ir l)ukirr
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Agronome, Administrateur au PRrq,.AP.

Agro-Economiste, Assistante de Programme au PRAAP

Economiste Ruralc, Conseillère au PRAAP.

Machiniste Agricolc, Equipc Systènrc dc Production, ISRA-

Djibélor

Président de la Cornmission de Formation de la FONGS,

Président de I'Association des Paysans de Risso.

Agronome, Equipe Système de Production, ISRA-Djibélor

Animateur, Rodale International

Assistant de Recherche, Equipe Système de Production,

ISRA-Djibélor

Sociologue, Responsable de Programme Associé au

PRJ{AP, et co-animateur du sérninaire.

Formateur, Directeur de Formation, projet

DERBAC.
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CALENDRIER DE TRAVATL A RISSO

:.

3I JUIN
Arrivée vers la fin de I'après-midi, accueil par I'association

r JUILLET
Interview Communautaire sur I'histoirc du village (2 heures)
Elaboration participative dcs cartes du village (Z heures)
Mise en C-ommun
Transects (en 3 équipes)
Mise en commun des transects le soir

2 JUILLET
Interviews sur les activités économiques avec divers
paysans, visite du marché hcbdomadaire (équipe 1)
Interviews sur le fbncicr, eau et arbrcs (toutcs lcs équipcs)
Elaboration participativc dcs cartcs du tcrroir (2 hcurcs)
Intcrview avec les tbmmes (équipc 7, le soir)

3 JUILLET
Mise en comrnun
Exercice de classement par ordre de prospérité
Interviews d'approfondissement sur I'utilisation des ressources
Mise en cornmun

4 JUILLET
Diverses interviews dc classement par préférence
Discussion avec les vieux sur les proverbes (équipe 3)
Focus Group avec I'Association paysannc (équipe 1)
Interview de groupe avec les jcunes du village (équipe 2)
Mise en commun

5 JUILLET
Analyse des problèmes et opportunités
Préparation de restitution fiusqu'au matin)

6 JUILLET
Restitution (le matin)
Evaluation du séminaire (après-midi)
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LES PAYSAT.IS DE RISSO ET LEUR TERROIR

Risso a 800 habitants dont 53 hommes qui sont les chefs de concession. I-a grande
majorité appartient à la famille Fall, nobles descendants de deux frères guerriers qui ont
crêê le village en t760. Risso est à quelques kilomètres de Meckhé où la plupart dcs
familles s'approvisionnent ou se soignent en cas de matadie. II y a beaucoup de jeunes
Rissois qui sont partis chercher du travail à Dakar ct qui ont joué un rôlc important dans
la création de t'association villageoise. I-a plupart des personnes de Risso sont nobles.
Ils disent même que les forgerons ne passent pas la nuit à Risso. I-a plupart des
habitants sont descendants du roi (Mawedji FALL' fils de Amary Ngoné sobel FALL).
on note aussi d'autres arrivées des sall, Diouf, Ndiaye. t-es forgerons, cordonniers, et
menuisiers habitent d'autres villages de la zone (Kouré, Togubaye). Il existe aussi
quelques familles de descen$ants des anciens esclaves et captifs.

I-e village de Risso a un terroir bien délimité (à peu près 5 à 6 kilomètres carrés).
Il peut être visualisé cornme une série de cercles. Au centre du terroir, il y a le village,
actuellement loti en 3 quartiers et traversé par la route Mekhé-Koul er Mekhé-
Khandane' I-a place du village où se trouvent la mosquée, une boutique, l,éolienne d,un
projet et le moulin, est assez large et reboiséc avec du neem et un cadr. Les carrés ont
plusieurs arbres, plantés soit à l'intérieur des concessions ou bien clevant les habitations.
Immédiatement autour du village, il y a la zone légèrement plus fertile ,,Toolou 

Keur,,2
appartenant au chef du village et à quelques notables. ptus loin, on trouve la zone assez
sablonneuse des champs de rnil, d'arachide, et des parcelles de manioc. Dans le dernicr
cercle' on trouve une anciennc forôt d'anacardicr.s, actucltcnrcnt très pcu productivc, et
I'ancienne zone pour les prêts dc terrc. Azou 3 nrinutcs du ccntrc du village, une série
d'autres installations hurnaines: deux bois de village, une éolienne qui marque l,ancien
site du village avant lc lotissentent, le grand Tamarinier des prières de fête, un jardin
ntaraîcher pour les femmes et les personnes âgées qui sont mernbres dc l,association, un
cimetière, ou la grande clôture de quelques hectares du "projet,'de l,association des

I Acacia Âtbida

' Ch"rpu situés jwte après les habitations



paysans qui ont une pépinièrc

pour les activités d'embouche

2

p()ur dcs activités futurcs d'agro-forcstcric ct unc scction

ovine.

Ce qui caractérise le paysage, mis à part la qualité sablonneuse du sol, c'est qu'il

est encore légèrement arboré, surtout avec des acacias, des prosopis, et quelqucs

baobabs. Dans certaines zones, le paysage est même rnodulé par les plantations des

anciennes haies vives délimitant les parcellc.s et les champs, encore rcmarquables par

I'impression d'élévation des haies vives due à leur effet brise-vent.



FiRU.re I : Csrte du Terroir de Risso cl'après des maquettes faites sur le sable
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Photo 4 :
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IJox 2 : Q.rclqucs Proverbes

"Quand les fourmis s'unissent, elles peuvent tirer un ver de terre."

Signtfication : l'union fait la force

' '.:,': . :

"Quelle que soit la' taille du baobab, iI provient d'une petite graine." _

Signification : quelle que soit sa taille, on ne peut pas en imposer à

ses parents

:. .::
"Voiuloiir enterrer une ombre ne I'empêche pas d'être visible."
Signi!îcation : uemple de l'association de risso : la tentative d'un

petit nombre de personnes de vouloir dissoudre l'association ne peut
I'empêcher de survivre

. ::. :

''.. 
:' :::. 

': ':: 
. ' l

:,

"Qui rentre dans une Torge ne peut refuser que le forgeron pose s
rrtpieds sur lui"

Signification : on est tenu de se plier aux exigences de son hôte.

',

:,'''.:
"Q*id en montant sur un arbre on dépa$e le feuillage, c'est Ia chute
qui suit."
Signitication : il faut savoir s'anêter à temps.

"Une bouche qui n'a pas de dents ne peut pas mâcher."
Signifrcation : Sans aryent, nous ne pouvons pas réaliser nos
ambitions.

't -...:.. '. .:: ..

"On ne,sa:it pas daru quel sens tountera Ie vent".

.:

"Quand les voisins marchent pour aller aux champs tu t'étends
à I'ombre, fii marcheras beaucoup plus pour aller quémander de quoi
manger."
SigniJîcation : Aides-toi et le ciel t'aidera.



.:

I
6l

Box 3 : Ce que les gens tlisent à Risso

tu taisses les gosses ailtiver, tu portes un ioli boubou et tunTfu 
es {a;tigué,

vas rà MeHré et lcs gos.re.r utilisent tes macltines et ils enlèvent totdes /es

petites pot$ses d'arbres."

' '.' '''.:
.,.;...t,tt,'..t ;".; ,. 

:

"Ils ftcs borom.lbarwJ peuvent utiliser leurs longs bras Wur refitser de

retourner 14 terre."

,,Je nraime ptas tellcmcnt cette hktoire-tà [de la loi sur Ic foncier des

arbres au sénëgalJ. si l,Eîat est propriétaire des arbres, donc c'es| à

l'Etot de planter.

"Tout h monde par[c d'enseigner aux enfants comment utiliser

conectement la-tene et lcs orbrrt, nwis ce n4 sont pas lcs enfants qui

coupent les arbres:.n

| 
.l ,

nCrest bien dlanose,r des arbres, nwis c'esl mieux d'artoser lcs humains"'

rreiiti,o" contcerrwnt Ia privatisation de l'eau dans le village par I'Etat.J

BREF HISTORIQUE DU VILI,AGE

Le groupe a été accueilli sur Ia place publique. Un ancien (samba Thiebo Fall)

introduit la discussion sur le thème du développement ; il donne la parole au

représentant de I'Association villageoise qui, à son tour, approuve le thème et souligne

la bonne disponibilité de I'association paysanne pour abritcr le séminaire dans le village'

Marius DIA, chargé d'animer la discussion, a au nom du groupe formulé les

remerciements et présenté les excuses du groupe pour le retard accusé. Il a présenté le

pRAAp, ses objectifs, défini I'organisation du séminaire avant d'introduire les

participants. Après cela, il a demandé à I'assistance de faire I'historique du village' I-a

parole est donnée à M. Samba Thiebo Fall qui fait une esquisse des grands moments de

la vie du village.

I
I
I

I
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I
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I-e village de Risso a ê,té erêé vers 1760 par Massamba Tacko, fils dc Amary
Ngoné Sobel, Damel du Cayor ; il disposait alors d'un campement à Khandane, derrière
Koul et séjournait alternativement dans sa capitale (Nguiguiss) et dans son campement.

Un jour' en se rendant à son campement, il est frappé, par la beauté du sable à I'endroit
où le village est implanté et décidc d'en faire un licu d'élevage dc chevaux. Il y installc

son jeune frère et plus tard son fils dans ce village ; ces deu personnages constituent lei
ancêtres des habitants acrucls dc Risso . I-c, nom de Risso proviendrait d'un forgeron

autochtone ONDE LO Qui, ne voutant pas avoir des membres de la farnille royale

comme voisins, aurait dit "DOUMA RISSONTEK DOMOU BOUR,'.

I-es Iirnites du village sont constituées d'Est en Ouest par le tombeau

Ie tornbeau de l-ewdoye; il est lirnité dans I'a;re Nord-Sud par les terroirs de

de Diakh.

de Fodé et

Rindang et

I-es principales culrures de l'époque étaient le mil, I'arachide, le manioc et les

haricots ; les niveaux techniques étaient en général faibles et I'outillage était en bois. peu

de familles semaient 100 kg d'arachide. Par contre, le mil était bien cultivé et nourrissait
Ia famille pendant plus d'une année. Les anciens disposaient de repères astronomiques

(thiébo)t pour anticiper sur ta configuration de I'hivernage.

De nos jours, I'agriculture s'est étendue et les terres sont devenues fatiguées. I-a

Nouvelle Politique Agricole aurait joué un rôle important dans la baisse de la production
agricole, de par la réduction de la distribution de I'engrais en raison de l'échec du

système de crédit ; d'après les paysans, le gouvernement a ainsi mis tes bons et les
amauvais payeurs au même pied d'égalité.

L-e village était originellement consfirué par deux hameaux, chacun avec son chef

(qui étaient des frères). Quand les harneaux ont fusionné, la chefferie a commencé à se

pratiquer de manière alternative entre les deux familles, en fonction de qui était plus âgé

dans les familles. L'actuel chef du village résidc dans un autre village où il était déjà

t fniébo = Epoque pcndant laqucllc lcs premières pluies rcnt tombécs



I
instalté quand il fut nommé chef de Risso. Risso entretient des liens actifs avec les

villages voisins, et certains de ces villages ont ê,té, fondés par les anciens de Risso.

Beaucoup de femmes, en effet, proviennent de I'un de ces villages. Les gens épousent de

préférence celles portant le nom Fall.

I
I
I
I
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carte de I'Ancien village de Risso faite par des habitants
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Figure 3 : Carte du village actuel de Risso, aPrès lotissement
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I-e villagc de Risso a étê, créé vers 1760 par Massamba Tacko, fils dc Amary
Ngoné Sobel, Damel du C^ayor ; il disposait alors d'un campement à Khandane, derrière
Koul et séjournait alternativement clans sa capitale (Nguiguiss) et dans son campement.

Un jour' en se rendant à son campcment, il est frappé par la beauté du sable à l'endroit
où le village est implanté et décidc d'en faire un lieu d'élevage de chevaux. Il y installe

son jeune frère et plus tard son fils dans ce village ; ces deux personnages constituent lei
ancêtres des habitants actuels de Risso . Le, nom de Risso proviendrait d'un forgeron

autochtone ONDE LO qui, fl€ voulant pas avoir des membres de la famillc royale

comme voisins, aurait dit "DouMA RISSONTEK DoMou BouR*.

l-es lirnites du village sont constituées d'Est en Ouest par le tombeau de Fodé et
le tombcau de Lewdoye; il est linrité dans t'axc Nord-Sud par les terroirs de Rindang et
de Diakh.

I-es principales cultures de I'époque étaient le rnil, l'arachide, Ic manioc et les

haricots ; les niveaux techniques étaicnt en général faibtes et I'outillage était en bois. peu

de familles semaient 100 kg d'arachide. Par contre, le mil était bien cultivé et nourrissait

la famille pendant plus d'une année. Les anciens disposaient de repères astronomiques

(thiébo)t pour anticiper sur Ia configurarion de I'hivernage.

De nos jours, I'agriculture s'cst étendue et les terres sont devenues fatiguées. La
Nouvelle Politique Agricole aurait joué un rôle important dans la baisse de la production

agricole, de par la réduction de la distribution de l'engrais en raison de l'échec du

système de crédit ; d'après les paysans, le gouvernement a ainsi mis les bons et tes

mauvais payeurs au même pied d'égatité.

I-e village était originellement constitu é par deux hameatx, chacun avec son chef

(qui étaient des frères). Quand les hameaux ont fusionné, la chefferie a commencé à se

pratiquer de manière alternative entre les deux familles, en fonction de qui était plus âgé

dans tes familles. L'actuel chef du village réside dans un autre village où il était déjà

I Thiébo = Epoque pcndant laqucttc lcs premièrcs ptuies sont tombécs

T

T

I

I
T
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installé quand il fut nommé chef de Risso. Risso entretient des liens actifs avec les

villages voisins, et certains de ces villages ont é,té fondés par les anciens de Risso.

Beaucoup de femmes, en effet, proviennent de I'un de ces villages. Iæs gens épousent de

préférence celles portant le nom Fall.
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Box 4 : Quelques Evénernents Marquants du Village
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GES'I'ION DE LA ]'ERRE E'I' LE ITEGIME FONCIER

[-c terroir de Risso s'étend sur un espace bien délimité par Ie Darnel quand il a

fondé Ie village en 1750 et l'a confié à une fanrille de guerriers, tes Falls en 1750. On I
peut faire le tour des frontières du terrclir en moins d'une demi-journée. Chaque zonei
du terroir a un nom, quelque fois avcc

Ded-Ga, Palou-Dior, etc.

un sens histurique. Exenrple : Ramas, Drio-Ga,

Les sols du terroir sont principalement de deux lypes : te "Dior" et le "Dek-Dior,,",,

Les deux sont assez sablonneux, mais le Dek-Dior est plus foncé à I'oeil nu, plus fertile,
et un peu argileux.

Auparavunt, il y avai{ un chef de terre qui pratiquait une jachère de 2 à 5 ans

les villagcois décidaient dc laisser en jachèrc un côté du rcrroir (dans la zone à cultivcr
ct les paysans sans terre empruntaient dcs parccllcs à d'autres famillcs. Le chef de

terre facilitait les différents prêts pour assurer à tout le monde une parcelle. C'était un
personne désignée par le roi. Il était impossible d'avoir une terre sans I'appui du Ch

du village.

Le BOUR (DAMEL) désignait le domaine réservé au village. Il désignait
le LAMANET qui affectait les terres aux différcntes factions des farnitles . I-a
"Tolou keur"Z est résewée au chcf du village et à .sa f'arnille. Auparavant, le roi
confié le terroir à la famille du chef de villagc. Ce dcrnicr affectait ensuite la rerre
chef du carré et il revenait à ce dernier de gérer sa terre.

aussr

zo

avar

au

En cas de conflit, le chef du village et le chef de la terre tenaient une discussion

Pour résoudre lc problème avec un groupe d'ancicns non impliqués dans le conflit. IÀ
plupart du temps, les vieux nous ont déclaré que les conflits provenaient des

contestations sur la limite des parcelles. Pour régler les conflits, its ont souvent dernandé

I l-ar"ne : Chef des terres

2 Tolr-K.u, : champs situés au voisinage immédiar des habirations
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aux propriétaires de planter dcs haie.s-vives pour dérnarquer les parcelles (rnatérialisées

par les espèccs Nguer, Rand, Salanc, Sawat). Ccs tigne.s des haies sont encore visibles

sur le terroir, ct clles constitucnt cn cffct un cspace (environ I mètre) commun qui n'est
pas cultivé et qu'on appelle lcs "Diik" Idigues]. Ccs lignes de haies-vives sont souvent

d'une élévation plus inrportante que tes parcclles d'à côté parce qu'elles sont

effectivernent protégées de l'érosion éolienne par tes haies. Certaines haies existent

depuis 1927. Il était autrefois intcrdit decouper un arbre sans discussion préalabte avec

le chef du village ou de réaffecter une parcclle à une personne en dehors dc la famille.

De nos jours, selon la loi sur le Domaine National, les personnes qui cultivent la
terre ont le droit d'en dcvenir propriétairc. Plusieurs paysans ont perdu un bon nombre

dc parcclles par la suite. Maintcnant, lcs prôts se font moins régulièremcnt par craintc
de perdre la terre, et le système d'alternance de jachère n'est plus pratiqué. LÆs haies-

vivcs sont très peu entretenues.

I-a' zone nord-ouest du tcrroir vcrs le tombeau de Fodé était autrefois une zone

dc forôt qui n'existe plus et c'était une zone dcstinée à être prêtée aux nouvcaux venus

du village ou bien aux forgerons d'autrcs villages. La plupart des cultivateurs dans cette

zone sont dcvcnus propriétaircs, ntôntc s'ils n'habitent pas le village. Cette zone est très

ensablée et cornptc de nontbrcuses dunes. Un grand espacc, notamment à côté de la
route' est cultivé par un grand commerçant de Mekhé qui a des parents à Risso.

J.

I Iæs prêts qui se font actucllcmcnt sont négociés à I'amiable. I-es dcmandeurs deI

terre ne sont pas nécessairemcnt lcs démunis du village, mais ceux qui ont tes moyens

I financicrs et techniques de les cxploitcr. Souvent, un prêt se fait avcc un loycr de 15.000
- fiancs la saison Itaillc dc la parccllc indétcrminécJ. Les emprunteurs cultivent

I généralerncnt l'arachide et n'utiliscnt pas lc funricr dans ccs parcelles. D'un côté, lesl-

- 
prêteurs voient dans le fait de nlcttre du fumier dans leurs parcelles cornme une

I indication que I'cnrprunteur va rcvendiqucr la parcette. De I'autre côté, les emprunteursI

^ préfèrent investir dans les terrcs qui lcur sont propres.
-'
I

-
I

I
t

I riifl.\W3ùfrf,,'l'"t:
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La zone autour du village est plus fertite et s'appelle Ie "Tolu Keur". C'est une

zone affectée au chef du village ct à quelqucs notables. Il y a quelques espaces assez

restreints qui ne sont pas cultivés à Risso. Les paysans di.sent de ces espaces "Si on y
cultive, on meurt." (Baye Dé).

Le principe était que chaquc carré devait avoir accès à une zone de

Mais Ies bas-fonds dans la zone sont tcllcnrent pctits que ce principe n'est pas res

Les bas-fonds sont réservés à la culture du tbnio, du sorgho blanc, et des légumes.

fonio et le sorgho blanc ne font plus partie du sy.stème de production.

' '''!
bas-fond. i

Les femrnes n'ont droit à la

leur prêtent un petit coin pour le

divorce, la fernme n'a plus droit à

parcelle pour elle si nécessaire.

terre que par I'interrnédiaire de leurs fils. Les é

bissap dans les champs de mit/arachide. En cas

cet espace et sa propre famille essaie de trouver u

I
,l



Box 5 : opérarions currrrrates 
'e 

Mit/Arachirte

Les parcellcs dc culture de cheikh Fall sont localisées à palou Dior ; il ydispose d'un champ de 2 nu , ,u rotation culturare ,ur..tt, parcelre,est de type
iil-:,'.fl:ï';ili iJ l;ïffi:'i, ;'Ë'j'" o"ouis ro un,. Les opérarions currurares

' Iâ' nettoyage ou "roudje" est effectué au mois de Mai par cheikh et son neveu de15 ans ;

|Jri'ï:rï,ffi1;Tiff';:;ï à r'aide de ra rracion animare ; cheikh esr aidé dans

Il existe une autre méthode de mise en culture appelée ',Tekh,' : il s,agit aveccette méthode d'attendre que les pluies rrîràiËiïiu,it y air une levée desmauvaises herbes;à tt n''ôtent, on monte dcux uut.r, pièces travailantes sur reliiffi?ïTï,ij,,,: iîlf,?,l*;,il-î1T1,:: rc semis avec re premier rabour. cettentéth.de racilitc lc sarctasc urréricu, ",'I"'ilï:'rffi:j: Ë::ilïJ*i,Ël; i;iÏtard.

- Démariage et nettoyage avec un hilaire ; pendant Je dém ariage,its laissent 3 piedspour favoriser Ie dévJropp"n.,*, uiieri"ur des pranres.

- Après la levée (à 50 cnt), exécution d'un deuxième labour à Ia houe i si les plantsdépassent 50 cm' les anitau* pt"".r, les endorrug"r; cette opération doit doncêtre effe*uée 20 ou 30 jr;;; ô;;i,opératio;J; démariage.
- vers la matu r.ité (7}jours après le semis), récolte du mil et cueilletre par lesvillageois pour cuisson' ia ,e.oite du.Àurp est à ra discrétion du propriétaire,rnais certains facteurs sonf irnpn.,oni, ;i;r attaqucs d,oiseaux, les vèrs quiapparaissent au mornent de ta tt<rraiil" 

", 
qui pluu"nirrurer beaucoup dedégâts.

La récorte est amassée et riée cn tas d.e 25? 30 Kg apperés ,,cibars,, 
; rerendement de la parcelle avoisinc rrr jô-.ihars. L" U;l.ge peut êrre manuer ouavcc la mclissonncusc-batteusc ; dans cc cas, lc. propriàtui* du champ paie uneprime de 1'200 F' pour les 125'kgt,r,trr. Après ccla, la récolte peut être miseen sac et transportée au village.

I
I
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Box 6 : Une Parcelle de Manioc

Elle est localisée à Dedgui, à côté du champ de mil ;la parcelle s'étend sur u

hectare environ et a été mise en culturc au cours du dernier hivernage. Après lesl

premièresp|uies,Cheikhetlesmembresdesafamil|eontfaitdestracésavecla

houe occidentale ;ils ont planté les houtures d'environ 10 cm qu'ils avaient

préalablernent coupées. Cette opération peut ôtre différée jusqu'après la culture

de I'arachide dt du rnil ; par contre, it y a un grand intérêt à faire autant de labou

ï,

l,

r

que possible pour améliorer le rendement de cette plante. On fait le dernier laboi

à I'aide de I'hilaire et on s'en sert pour éclaircir la parcclle, ce qui constitue un ,4

excellent moyen de lutte contre le.s rongeurs.

L-a varié,té de nranioc préférée est la variété "SOYA" car elle cuit bien et son

rendernent augmente avec le temps ; par contre, la variété rouge durcit si on la

laisse deux saisons. Après la culture, on coupe lcs tiges pour aller les cultiver

ailleurs ; déterragc après deux labours. Ccrtains agriculteurs combinent les deux

variétés dans leurs parcelles.

Les bana bana viennent négocier et "achetcr" le champ de manioc.

:l
li ,.1
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Box 7 : Pourquoi certaines choses ne se font plus ?

Les jachères ne se font plus parce que :
rt Ia tlemande tle parcelles excètte le nombre de parcelles
r' les cultivatcurs ont besoin de proctuire, même en petite quantité

Les haies vives sont rarelnent ptantées et entretenues parce eu€ :

* la variété cle manioc plantée étant toxique pour les animaux, les bergers

font très attenlion à ne pas laisser les animaux s'en approcher
{' les prêts se font de rnoins en moins, donc il n'est pas nécessaire de trop

délimiter les charnps

* les troupeaux des Peuls nc vicnnent plus et les viltageois conlient leurs

nroutons au bcrger tlu villagc. Le pcu de bovins qui existent est envoyé

clans les autres villages où lcs ressources fouragères sont plus abonclantes,

et d'aulres sont mis en stabulation comme les chevaux.

Les paysans pratiquent unc rotation mil/arachide et il
parcelles importantes de manioc.

a.de plus en plus de

Personnes cultivent le manioc autour des pousses d'arbre pour les

, rii{l::Cl*ri i;r:,.''ir',...'



Box Un check-list foncier

Mode d'affectation et de transmission de la terre

Mode de mise en valeur

Conflits

Prêts

Relations avec la communauté rurale/Domaine national

Délimitation pâtu ragclpa rcours

Relations entre familles
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GESTION DES ARBRES

Au village, les arbres de la placc public;ue sont coupés périodic;uement et ven

pour la caisse du village gérée par un groupe de personncs choisies par les village

Après lc lotisscnrcnt, lcs populations <lnt convcnu dc plantcr clcs arbrcs tclus lcs

mètres dans les ruellcs du villagc. Ccs arbrcs sont gérés par lcs habitants du village.

nccms ct lcs prclsopis pousscnt lc nricux dans cct cspacc.

Les seuls grands arbres qui rcstcnt sont quelques tamariniers autour du vill

sous lcsqucls par ailleurs les villagcois t'ont lcs prières de Jabaski ct de Korité.

Nous avons observé dans lcs carrés dcs ncenls, dcs orangers, des citronniers, des bao

des eucalyptus, dcs acacias Olo, des prosopis, et des anacardiers.

Le drulit dc coupe des arbrcs appartient au propriétairc de la terre où I'arbr

planté. N'irnporte qui peut vcnir ramasscr lcs fruits, lcs feuilles, et le bois

Néannloins, ccrtains propriétaires sc plaigncnt du fait cluc "lcs gens" viennent

tcurs arbrcs ct il.s n'appr()uvcnt pls ll crrcillcttc par lcs lbttrttrcs clcs t'ruits ct dc.s fbui

d'arhrcs.sc trouvunt dans lcurs l)iu'ccllcs. D'itLttrcs discnt atrssi cluc dcs talitrés dc Mc

sont capahlcs dc vcnir souvcnt coupcr lcs arbrcs sans leur perntission parce que

Talibés n'ont ricn ct qu'ils cherchcnt dcs ntoyens pour gagner de I'argent.

Certains arbrcs ont disparu ou sont presque en voic dc disparition dans la

ce sont : lc manguicr, le lunf'uls ct lc sassount. Lc marché de hois de chauffe est

important : nous avons même notés qu'un immcnse acacia était à vcndre au rnarch

Mekhé pendant notre visitc pour lc prix de 60.000 F CFA.

j,Èri t4tri*{ÈtÉs:<;ri-{ l!tË$@ ; * ;:
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Box 9 : Les Principaux Ar}res et leurs utilisations

1. KHURIT- Bois, Ph, Ornb, fruits
?. DARKASSOU- Bois, Omb, fruits, Ph

3. SOUMP- Bois, Ontb, fruits, Ph, Al-H, Al-An.
4. OULE- Al-H, Ph, Bois
5. CAD- Fcrtilisant, Btlis, Ftlurragc,
6. BAOBAB-AI-H, Corde, Ph, Omb
7. DAKHAR- Bois, Al-H, Ph

8. SIDEM, Al-H ct Anim., I-Iaie, Bois
9. NEEM- Omb., Bois
10. NEW- Al-H, Bois
I l. SEING, Al-Aninlaux, Outillage, Bois, Haie
L2. NEPNEP- Tannagc, Ph, Bois
13. EUCALYPTUS- Brise-Vent, Bois, Ph

14. PROSOPIS- Ph, Al-h, Al-a, Bois, Onlb, Brise-vent

15. ACACIA- Onrb, Bois
16. MANGUIER, CI]'RONNIER.AI-H

Box l0 : I-es Principaux Arbustes et leurs utilisations

1. THIAKHATE- AL-H, Cordagc
2. SEUNTHIE- Ph, AI.A
3. NGUENDJ-tcinture
4. DOUGOR.AI-H, Ph

5. RANDE-AI-H, Ph, Bois d'oeuvrc
6. NGUER-Bois d'octtvrc, Plt, b<lis fertilisant
7. DOURI-Ph, Enclos
8. SARATE-AI.H
9. KELLE-Bois d'oeuwe, Ph

10. MBAL.Ph
I l. BISSAP (t'cmmcs)-Bclisson,}A,l-H,4, PH
12. RATE-Bois, Ph

13. SAr ruVE-enclos
14. HEREPE-mauvai.sc herbc

CoditTcalion :

Al-ll = Alinrcnt:rtion lluntninc.
Ith = Itlt:rntt:rccutit;uc,
Al-Â = Âlitncltl:rti()n,/\nintatLr,
()nrb = (Jnrbrc

N.ll. : L'orclrc n'e.sl pa.\ cclui d'irrrfnrlancc.

r .:i4llr
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Les arbres et les elTorts de reboisement

a) Quand un terrain leur est affscté, les paysans ont tcndance à agir comme si les

arhres dcvenaient lcur propriété môme si tout le monde est conscient des

revcndications érniscs sur lcs arhrcs par lc servicc dcs Eaux ct Forôts. L'c.xccpti<ln

à cette règle est le cars clù quclqu'un d'autrc a planté I'arbrc. Cette personnc restc

propriétaire de cet arbre, rnême si Ia terre est affectée à quelqu'un d'autrc. C'est

ce qui expliclue qu'cn cc lnolncnt, les propriétaires ne permettent pas aux

en'rprunteurs de plantcr dcs arhrcs dans leurs parcellcs.

Le chef du village n'est plus inrpliqué dans les décisions de coupe des arbres.

Néanmoins, en cas dc coupe sauvage/clandestinc, l'accusé est sujet aux sanctions

nrorales énoncées dans unc réunion convocluéc par tcs concernés et le chef du

village.

L'association villageoise a démarré 3 bois dc village. Elle a principalement planté

de I'eucalyptus et dc la gommc arahique. Ccs bois sont cclnsidérés comtt":

inappropriés. L'actc dc prcndrc la tcrrc dc cluelclu'un du village pour fairc lc bois

n'a pas plu aux propriétaires. En outre, les mcnrbrcs reconnaisscnt la nécessité

nraintenant d'adoptcr unc approchc agro-forestière pour planter unc plus grande

variété d'cspèccs ct sur unc plus grandc échcllc dans lcs DEK dénrarquant lcs

ancicnncs haies vives. Le prcljct a actucllcnrent un ccrtain nombre d'espèces en

pépinière (eucalyptus, prosopis, acacia olo, et leucaena). Ce projet est financé par

Pain pour lc Monde.

c) Les quclqucs efforts déployés pour replanter lcs pomnrcs du cayor n'ont pas

réussi. Il cst possihlc que la zone soit maintenant trop sèche pour ces arbres.

,i
il I' ll i
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un prtljct d'agrtl-forcstcric dc I'usAID a transité par unc société d,Etat"soDEvA" tttais lcs;ray'sitlt.s dc Ris.s. r'r)nt pa.s tcllcnrcnt participi parcc qu,ilsonI constaté cluc lcs ilgcnt.s dc la soDEVA ont "scn.sibilisé ltr populalion,,cr lcprcljct n'avaif pas lc's llloyct].\ pour lc confier au villagc. En t'ait, cc projct était

'sttrl.uI ctltnmunautairc (cc clui ôtait un pcu lc caractèrc participatif clcs villagc.i.s
aux diff'ércnts travau'x); dc plu.s, il était installé dan.s unc parccllc privéc d'nt lirfarnille rc'\pollsablc dc la tcrrc pclurrait plu.s tard en rcvcndiqucr la prclpriété.

L'cucalyptus était aussi unc cspècc inconnuc dc la plupart dcs villagcois ct sonutilité fait I'objct dc hcaucoup clc doutc.s.

Photo 6: Le Neem cronne cte Pornbre pencfanr une réunion.

d)

c)

r+.r$di{#b@:-.*::-.+
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Les espèces introduites étaient les suivantes : lc prosopis, I'Acacia Olo et

I'Eucalyptus. Le choix de ces espèccs répondait aux critères suivants :

- la rapidité de pousse ;

- l'utilité de l'espèce dans la construction ;

- I'aptitude de I'espèce à fournir dcs alimcnts au bétail.

A cet égard, le prosopis se di.stingue par son aptitude à fournir du bois de chauffe

en plus du fait qu'il est apété par les animaux. Cela explique I'engouemcnt dcs villageois

pour cette espèce ; clracun plante des arbres pour les besoins de sa famille et personne

n'a le droit de les coupcr sans son autorisation. En pratique, les villagcoi.s ont tout de

môme cu à se plaindre des coupes clandestines ct abusives effectuées par lcs Peuls et par

des jeunes gens venant de Kayes qui s'en prennent surtout aux cads dont ils coupaient

les branches et surtout les racines pour "activer" leur nrort. En effet, le starut de la

propriété de I'arbre et de ses produits est différent selon que I'arbre est vivant ou pas,

les arbres morts tombant sous un régime de propriété communale. 
1

Cela justifie d'ailleurs les actions prises pour préserver les arbres contre les coupes

clandestines. Dcs comités villagcois dc survcillancc sont institués cntrc lcs m<>is

Décembre et de Juillet; ces comités font dcs rondes dans le terroir villagcois en nre de

dissuader les coupes clandestines. Parallèlernent à ces actions de police, I'association a

favorisé I'introduction dans les systèmes de culture des variétés de manioc toxiques pour

les animaux en divagation qui constituaient un inrportant facteur de déforestation. Cette

introduction devait s'accompagner dc la clôture des parcelles de manioc pour enrpêcher

aux animaux d'y accéder pcndant les périodcs de libre pâturage d'une part, et de lutte

contre l'érosion éolienne, d'autre part. Ces mesures ont été appliquées au début et on

eu une certaine efficacité dans la luttê contre la déforestation. Lcs difficultés qui

apparurent par la suite, résultèrent paradoxalement de la réussite de I'opération... En

effet, la culture du manioc se révéla particulièrement intéressantc pour l'obtcntion dc

revenus monétaires pour les agriculteurs qui I'adoptèrent. Ces derniers augmentèrent

hientôt les superficies allouécs à ccttc spéculation ; cepcndant, ils ahandonnèrent la

pratique dc clôture dc parccllcs dcvcnucs de plus cn plus grandcs ct dc plus en plus

nombrcuses. Lcs éleveurs ct autre.s propriétaircs d'animaux continuèrcnt à garder leurs

:. j"+-rl""û!Lf'.,
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troupeaw( pour éviter qu'ils ne mangent le manioc toxique mais la fonction de brise-vent

que jouaicnt les haies vives fut progrcssivcment abandonnée.

Box lI : Un Classcment par Préférence des Arbres

t. PnosoP[s
- pousse bien ct très rapidcment dans la zone
- pas besoin d'arroser
- bon çomme brise-vcnt, bois de chauffe, fourrage

2. CAD
- pousse bien dans les charnps et sans a-rrosage
- bon fertilisant du sol
- bon bois de chauffe

.. 13. EUCALYPTUS
- pousse rapidement, I'utilité est inconnue

4. IVTANGUTER
en brousse, il cst bon d'avoir des manguiers,
mais it faut les arroser, ce qui est difficile dans
les charnps

- avec un tnanguier, on est seul propriétaire,
(cornparé au soump)

5. SOUMP
- la croissance est trop lente

t

6. NEEM
- croissance rapide, mais les racines sont toxiques,

ce qui fait qu'il est planté juste dans la maison
et jamais dans tes charnps

7, DATffiAR
- trop lent

N.B. : L'informateur esl un pcysan membre de l'tusociation de Risso et un
participtnt actif dans le travail avec les séminaristes. II a choisi dsE aùres
Ircur planter près des champs ou même dans les champs.

, .,l'riË*8S$ËFi['J +ùi



Box 12 : Un Deuxième Classement par Préférence d'Arbres

N. B. : La Wrsonne était parmi les grands 'boro,m barlcé'

d'eau quand il est jeune

qul pousse rapidement

ae

rnars exrge

qui a

CFA par



I
I
t 

LA GEST.TON DE L'EAU
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a) A I'heurc actucllc, lcs principales sourccs d'cau sont lcs quatrc hclrncs fontaines
installécs par la SONEES dc Méckhé. La SONEES facturc lcs utilisateurs d,cau
5 francs la bassinc. L'argcnt est collccté par les gcstionnaircs-femmcs dcs
quartiers qui sc préscntcnt itux bornc.s à dcs momcnts fixcs pcndant Ë';ournec.
9 l)crsonncs dan.s lc villagc ont payé pour dc.s raccordcmcnts individucls. Lc
projet dc I'associaticln â aussi son hranchcmcnt personncl.

Phqto 5 : Un responsable ttc I'union paysan dessine une carte cte la zone.
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Il y a 3 puits cimentés dans lc village, dont I n'a plus d'cau, et 1 est considéré

com me ,,éloigné,, et est doté d,u ne éolienne encore fonctionnel le mais non

exptoitée. ce puits se situe à 30 minures dc la placc pubrique sur le site de

l,ancien village. une deuxième éolienne est installéc sur le scul puits fonctionncl

se trouvant sur la place du village. Le puits est ouvert à 8h00 du matin et fermé

à 15h00. L,utilisation est graruite et la gestion esr confiée à un comité composé

des membres de I'association'

I-a "privatisation" de l'eau cornmç disent les paysans de Risso' est très mal rnre et

date juste de quelques mois. Les gens se plaignent, mais ils notent aussi que le

fait de payer réduit l,abus de consonlmation d'cau. L'association a eu à hOnorer

trnc f.acturc dc 700 000 F cl"A. par la suitc la SoNEES a intKrduit unc ntluvcllc

politique consistant à facturer I'cau à raison de 5 F CFA la bassine ; par

conséquent, les viilageois ont révisé leurs pratiques de reboisement en adoptant

des arbrcs moins exigeant en eaux ct en réservant lc puits clui fonctionne à

l,énergie éolienne aux besoins donrestiqucs des villagcois : "c'est bien d'arroser des

arbres, mais c,est mieux d'arroser les humains". Telle est la réaction des villageois

au renchérissement du prix de l'eau dans le viilage. Les villageois rnènent

actuelternent des réflexions pour installcr un foragc spécialcmcnt consacré aux

activités du projet. cette idée butte actucllcnrcnt contrc tes problèmcs dc

financerncnt ct tc rcfus du gouvcrncnrcnt dc lcur cn clttnncr I'auttlrisation' Par

ailleurs, l,association cherche en vain à bénéficier d'une exonération ou d'une

tarification différenciée appliquée aux maraîchers par la SoNEEs. Les villageois

perçoivent une contradiction entre la volonté du gouvcrnement d'encourager les

opérations de reboisemcnt villageois d'une part et, d'autre part, le refus de leur

faciliter I'accès à I'eau.

trf affi d#ii8flii*bn;.*u,., iq
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I-e puits non-fonctionnel sul l'ancien sitc du village est encore un mystère. En

principe, il a, avec celui qui est actuellement fonctionnel, la même nappe d'eau.

En tout cas, ce puits n'alinrcnte ptus le jardin et le verger des fernmes et des

vieux, et ce jardin semble nraintenant être abandonné. Iæ projet de construire un

tuyau de l'éolienne (on dit éloignée) jusqu'au jardin a étê rejeté par un technicien

qui le juge irréaliste. Quctques discussions sont en cours sur la possibilité de

créer un nouveau jardin au tour de cette deuxième éolienne ; il semble qu'il y ait
encore des réticences.

LES At{IIl{ltUX, LEUR CONDUT I'E, ET UN CALENDRTER FOURRAGER

,
Dans la recherche des intrlrnrations, nous avons fait une distinction entre |es

bovins d'une part, Ies ovins-caprirrs de I'autre. L'informateur a distingué detuc périodes

de I'année, Nor et Navet. L'Association des Jeunes de Risso (une association papanne)
a un troupeau de 22 bovins. Elle a un berger qui est salarié. Peu d'habitants possèdent

des bovins ou caprins. [.es animaux de Risso sont plutôt des chevau)q des moutons, et
quclques ânes. Pour tous les anin':rux, sauf les chevaux en stabulation, lorsqu'ils sont en

embouche, ils sont gardés dans la concession, autrement ils sont confiés durant la journée

au berger de I'association : il y cn a deux appartenant à la Caisse et denx autres

appartenant à des particuliers.

Ia période critique pour la disponibilité fourragère se situb entre le défrichagc et
les premières pousses d'herbe. Autrefois, le terroir villageois présentait de grandes

capacités en réseryes fourragères itvec le libre pâturage sur tout I'espace pendant une

bonne période de l'année i I'extc.,rsion des superficies cultivées, I'introduction de la
culture du manioc ont compromis cette situation. Ia transhumance vers des terroirs

voisins est à présent une nécessité pour le berger. Pendant I'hivernage, de nombreux

propriétaires retirent leurs animau.x du troupeau. Ils les conduisent à proximité des

champs où ils les nourrissent il'hc t'lrss vertes et les rentrent le soir.

,=,, 
tl f i

[-e marché des animaux est assez étroit. Lcs ventes se font le plus souvent lors

des fêtes (Korit é et Tamxarite).
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Figure 7 : Calendrier fourrager et Mode de Conduite
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Lcs analysc.s précédcntcs révètcnt unc ccrtainc hétérogénéité dcs terroirs de Rissodu point cJc vue dcs caractéri'stiquc.s péd0krgic;uc.,;, ctc leurs modcs d,utilisation aduclsct de lcur's po's'5i[ifi16' dc rni'sc cn valcur évcntucilcs. En dépit de cette grandehétérog éné'ité spatiale' il cst ptlssihlc dc clistinguer ccrtains sous-espaces rerativernenthomogèncs par rapport à ccrtain.s critèrcs pcrtincnt.s : lc régimc d,appropriation et leprofil dcs propriétaires, lc's nttldc.s d'app*lvi.sionncrncnt du sou.s-cspacc cn cau et resmodes privitégiés dc fertilisarion.

- Par rapport au 'steltut dc's propriétaircs, lcs inftrrrnations recueillies indiquent unprofil d'occupaticln dc I'cspacc villagc.is .sclon lc schéma générar suivant : res fondareursdu villagc ct leurs de'sccndants s'appropricnt res Tooru-Keur, situés à proximitéimnrédiatc dcs ltabitations ct lcs autrc.s f'amillcs occupcnt rc.s parcciles rcs prus éroignécs.cepcndant' avcc I'accroi's'scnlcnt dér'clgraphiquc ct t'augmcntation de ra pres.sionfoncièrc' lc's générations suivantc.s ont été'brigéc.s dc s'instailcr dan.s dcs auréores dc prusen plus étoignées du vitlage' ccla donnc donc fc profir suivant d,occupation de 
'espace

: les plus anciens de la famillc dcs nohlc.s <lccupcnt rcs cspaces res ptus proches; resnoblcs dc la r èrc générati.n occupcnt 
'auréorc 

adjaccntc; res mcmbres de ra 2èrnegénération occupcnt rc s<lu.s-c.spacc qui .suit, ainsi ctc suitc. ,

I - Lcs principalcs 'sourcc's d'appr'vi.si.nncrncnt cn caux dénombrées sont les
I

'suivantcs : le"; horncs fontainc.s, lcs r.bincts, lcs puit.s, l,cau dc pluies. ces sources
I 

o,to:rovisionncment ont dcs krcalisations difïércntc.s sur lcs rcrroirs du viltage : en règlcgê'nérale' lcs sourccs les plus nombrcuscs sont situéc.s dans res endroits res prus proches
I acs lieux d'habitations' Lcs prcmièrcs auréolc.s viilagcoi.scs sont approvisionnées partoutes les sclurccs di'sponiblcs ct lcs cndroits lcs plu.s éloignés nc disposent gue de l,cau
Io" pluics comn'rc mode d'arirncntation cn cau.

I

T
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- Lcs nlodcs cle fcrtilisation rcccnsés sont : I'apport clc contpost et de fumier, le

parcagc dcs animaux, lc rccyclagc des fbuilles dc ccrtains artrrcs, I'utilisation des cngrais

nrinéraux ct lcs jachôrcs, cn ncttc clinrinution t()utctiris. Ccs tr'pcs clc t'crtilisants sont

al'l'cctés atrx différcnt.s l'crtitisants cn lilnction dc lcur cgrnrrttircl tlisponitrlc, dcs nloycns de

transpurt, dcs intcnticlrrs dc culturc, du dcgré dc tttuîtrisc d'ittttrcs f'actcurs, dont I'eau,

qc.. Les entretiens avec lcs viltagcois dc Risso clui suggèrcnt un profil d'affectation

suivant : utilisation privilégiée du compost et dcs ordures dontcsticlues dans les vergers

et champs dc case ; transtbrt dc f'crtilité dcs licux d'hahitatictn vers les parccllcs plus

élclignées, mais cn fonction dc la disponibilité dc charrcttc ct dc ntain-d'tleuvre ; avec la

réduction voire la disparition dcs jachèrcs dc longuc périodc, recours aux feuillages et

aux rotations de culture pour préserver ct cntrctcnir la fbrtilité des champs les plus

éloignés

La combinaison de ces critèrcs pcrmct de distingucr au nroins 4 situations agraires

dont les caractéristiques uniques sont présentés dans le schénra :

le premicr sgus-espacc cst csscnticllcmcnt approprié par de vieux nobles

appartcnant à ta fanritlc dcs tbndatcurs du villagc ; ccs sous-parcelles

disposcnt dc toutes lcs sourccs d'approvisitlnncmcnt cn caux (borncs

ttrntaincs, puits, pluic ; lcs nroclcs privilégiés dc tbrtilisation sont constitués

dc I'lpport dc poudrcttcs, ctc c()nr1>ost ct lc rccyclagc d'ordurcs ménagers.

Cc sous-cspacc coincidc avcc I'airc d'lrtrtritation, d'cmhouchc dcs anirnaux;

c'est aussi te domaine des vergers et jardins familiaux.

le dcuxièmc sou.s-cspacc cst approprié par dcs nobles moins âgés,

probablcmcnt dcs mcmhrcs dc la prcmièrc génération descendants des

fondateurs. Cc rious-espace est alinrenté cn eaux par des puits, la pluie ; les

nr<ldcs de fertitisation inclucnt tcs transfcrts dc f'ertilité à partir des lieux

d'habitation. Cc sous-cspacc abritc dcs vcrgcrs, dcs parcclles de manioc et

des jardins d'arhrcs l'rtriticrs ct dc tttetrarîchagc.

: ., r.:*i:r*ttfts!.itù'-Ëd;ir+. .a
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tc trclisiènrc sous-espacc cst approprié par dcs gcns plus âgés dc la

dcuxiènre génération dcs fondatcurs ; les sourccs d'approvisionncmcnt en

cau sc réduiscnt aux pluics ct les nroclcs dc fcrtilisati<ln sclnt ctlnstitués dc

poudrcttcs, dc tbuillagc.s dc ccrtains arbrcs ct plus rarcment encorc, dcs

jachèrcs. Cettc zone abritc lcs culturcs de céréales et d'arachide.

lc quatrièmc seus-cspacc cst approprié par dcs nrernbres plus jeunes de la

deuxièrnc génération dcs fondateurs ; les sources d'alimentation cn eaux

sont constituées des pluies et les formes de fertilisation se limitent au.r

enfouissemcnts des feuillagcs des arbres et des résidus des récoltcs. Cc

sou.s-cspace atrritc égalcmcnt lcs culturcs d'arachidc, dc céréalcs ct lcs

jachères.

Il en résulte des sous-espaces présentant des potentialités différenciées et

appelant donc dcs modcs de valorisation également distincts. En effct, lcs schémas dc

sortic dc crisc les plus connus pour lcs pays du Sahcl rcposcnt sur unc productitln

intensivc de biomassc sur dcs sous-espaces lirnités mais sécurisés par rapport au régime

dc propriété, la maîtrise de I'cau et la fcrtilité; cette biomasse permet de produire des

protéincs anintales ct du furnicr dc bonnc clualité cn grandc quantité pouvant êtrc

transférés dans dcs sous-cspaccs nroins t'avorablcs sous tbrmc d'investissenrent.

Évidemment, un tel plan d'anrélioration tcchnique doit être cohérent avec la logique des

principaux acteurs, d'où I'intérêt d'étudier le profil et les strategies des différents types

d'acteurs sociaux.



Diagramme de Ia situation agraire

de I'utilisation de I'espace

Vieux Nobles, Fontainc, Poudrettc
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lère Génération, Nohlc.s * Jcuncs, asscz bonne rnaîtrise d'eau et

parcagc
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QUELQUES PROBLEMES DE RISSO MENTIONNES PAR LES PAYSAI\IS

* Erosion éolienne

Coupe des pousses drarbres

charnps

'r Manque de fourrage
* Eloignernent de ta deuxièrne
* Manque de jachèrc et pas de

sauvegarder la fcrtilité du sol
'* Manque de fumier
tF Espèce ovine peu perforrnante
* Pas de recherche sur le rnanioc
'F Récolte de four rage et en même temps

récolte d'arachide, ce qui rend diflicire ra
colrecte de r'rrerbe pour ra saison sèche.

* vieillissernent des tamariniers, pommiers
Cayor, acacias, €t baobabs

's Privatisation de I'eau qui a ôté l,incitation
des femmes à faire du rnaraîchage

* Insuflïsance des équipements agricores

dans les

éolienne

rnoyen de

de
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LES INSTITUTIONS DE RISSO

(Voir Diagrammc dc Vcnn)

Le village dc Risso est divi.sé cn dcu.x sur lc plan administratif (Risso 1 ct Risso

2). Sur le plan sociologique, il y a une inter-pénétration des lignages et des strucrures

associatives. Il y a deux chefs de village, mais I'un résiOe Oânîun village uoisin ;et il

arrive qu'un seul rcprésente lcs dcux villagcs auprès dcs instanccs administratives

supérieures. Parmi les associations, ofl distingue :

la caisse, autrefois constituée par tous les habitants du village, elle a un rôle

d'entraide ct de solidarité. Elle est moins active que jadis ;

I'Association des Jeunes de Risso (AJR) ; elle regroupe des paysans, hommes et

fcmmes;elle est affiliée à I'Union de Mekhé, membre de la FONGS et du réseau

SixS;

on trouvc un grand nombre dc tontincs rcgroupant le plus souvent des fernmes,

dont certaines sont aussi membres de I'AJR ;

une Association Sportive ct Culturclle qui obtient des recettes à partir de ses

activités ;

plusieurs "dahira" affiliés à des ensembles plus importants dirigés par des

marabouts résidant ailleurs ;

des sections de partis politiques (PS ct PDS). C'cst suite à une concertation que

ccs antcnnes ont été crécs ; "on ne sait pas dans qucl scn.s tourncra lc vcnt".

'':,rc*,:.1,ÊÉrt*ti:'r?*1..i:- : i, :i
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Plusicurs organisatirln's c'rtéricurc.'i cnlrcticnncnt des rapports avec Ic village. painPour le Monde' unc oNG allcntanclc, a apprlrté s()n concours financicr à r,ArR, recentre d'E'xpansion Ruralc intervient sur le plan de l,appui technique, et lcPREVINOBA collaborc avec I'AIR. outre lcs chcfs dc viilage, on trouve d,autrcsnotables : il s'agit dc trois Imanrs ct d'un conseirer rurar. ce dernier joue un rôreprestigieux au village car il est alphabétisé et a occupé antérieuremcnt Ie poste'deprésident de Ia communauté ruralc.

I
I
I
I
I
I
t
I
I
I



Figure 9: Diagramme de venn des Institutions et leurs Interactions
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L'ASSOCIA T'TON DES JEUNES DE RISSO

Historique et situation actuelle

La misc sur pied de l'a'ssociation pay.sanne de Risso s,est faite en deux phases :

.. En 1975' unc a'ssociation des rc.ssortissants de Risso est crééc à Dakar et scpropose d'oeuvrcr pour lc dévcloppemcnt du vilrage. Les ressortissants dc Ris.sclrnobiliscnt de I'argcnt dcstiné au financcment des activités dan.s rc virtage. Mai.s,commc tout le rnondc était à Dakar, l'argent coilccté n,arrivait pa.s au viragc.

13 En 1980' I'association paysanne cst recrééeà Risso qui devient son siège oùrésidcnt ses principaux responsables. Iæs membres résidant à Dakar aident lesrc'sponsable's à réglercertainc's f<rrmaf ités admini.strativcs et en lcur fournissant de.sappui's logistiques en assurant dcs c'r'nrunications téréphoniclucs, par cxcmprc.En rctour' I'assclciation assistc lc.s 
'rcmbrcs résidant à Dakar cn lcur octroyant dc.smoutons de Tabaski à crédit.

Photo 6 : Un leacler paysan el un chercheur croivenr praisanter cfe temps en remps.

, .,..,æd$ddr:nt'r,
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Conclitions cl'adhésion à I'association.

Au départ, I'adhésion à I'association était libre et gratuite ; certains villageois, sans

doute sceptiques, ont tardé à joindre I'association ; maintenant que les efforts des

prerniers militants commencent à porter leurs fruits, la priorité est donnée aux membres

qui se sont mobilisés en prernier lieu et ont participé aux travaux des années précédentes.

Les nouveaux candidats à I'adhésion doivent passer par une phase probatoire, avant

d'être admis dans I'association.

Moclalités d'intéressement des responsables de I'association paysanne

L'association octroie des facilités à ses responsables et autres animateurs dans le

cadre de ses opérations de promotion d'activités économiques ; c'est ainsi qu'un crédit

de 50 000 F CFA est.accordé aux responsables dans le cadre de I'opération embouche.

D'autres types de prêts sont également accordés aux responsables de I'association

paysanne (semences, matériel agricole, animaux de trait, etc..).

Domaines d'activités de I'association

Parmi les réalisations de I'association, nous pouvons citer la construction d'une

école pour régler les problèmes de scolarisation des enfants du village obligés d'aller
étudier aillcurs où ils étaient souvcnt victimes de discrimination. L'association a pu

construire deux classes dans l'écote du viltage ; elle a par ta suite bénéfici é, del'appui de

la communauté rurale qui a financé la construction d'autres classes.

Outre le problème de scolarisation des enfants, le manque d'eau consfiruait un

problème brûlant des habitants du village. Les femmes, chargées de la corvée d'eau,

étaient extrêmement fatiguées par cette activité. L'association en a fait son problème

prioritaire ; elle a dcmandé I'intervention des fils du terroir en \rue d'obtenir le

branchement du village sur les canalisations du lac de Guiers.

L'intcrvention des fils du terroir a permis dc faire d'autres réalisations dans ce

domains ; M. Kabour Fall, commerçant à MBacké et dont les parents résident encore

i+:*t*ffiilfub**m*ç...
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à Risso â PU' avec I'appui du marabout de MBacké, obtenir des autorités compétentes,
I'installation d'une borne-fontaine à Risso; cettc initiative a êtébien apprécié,e par les
villageois qui se sont mobilisés pour participer aux travaux de creusement des diguettes.
Mais comme une borne-fontainc se révèle insuffisante pour tout le village, deux autres
ont été par la suite réalisées sous l'égide dc I'association viilageoise. [æs rnembres de
I'association ont ainsi acquis une certaine confiance dans l'action, ce qui les a poussés à
persévérer dans leur travail.

Iæs autres domaines d'activité de I'association sont l'agricutrure, l,élevag e et le
reboisement' L'accent sur I'agriculture résulte du fait que les agriculteurs sont conscients
que Ie sol constitue leur capital principal. or, ce patrimoine est acnrellement
sérieusernent menacé de dégradation, avec la baisse continue de la fertilité des sol.s. Il
cn résulte une volonté de sapvcgardcr le capital sol par des actions de reboisement, de
protection des arbres et d'apports de fumure organique.

Les activités de reboiscrnent proprement dites ont d'abord porté sur des arbres
fruitiers dont tes plants étaient collectés au niveau du chef-lieu de la communauté rurale;
cependant, du fait des difficuttés de transportcr ces plants, les mernbres de l,association
paysanne ont décidé d'installer lcurs proprcs pépinières, en s'appuyant sur tc travail de
tous les villageois' c'est ainsi qu'cnviron 25ffi plants furcnt installés ct constiruèrent ta
principale source d'approvisionnenrcnt pour les vilrageois. par la suite, l,association
villageoise a participé à une opération de reboisement pilotée par la soDEVA dans la
zone' L'opération ne fut pas unc réussite en raison des ravages causés par les criquets,
mais cet échec n'cntama cn rien la détermination des membres de l,association paysanne
dont la devise était : "celui qui n'est pas pressé et qui ne sous-estime pas le travail que
I'on fait peut marcher avec nous,,.

Les activités menées par I'association en madère d,élevage concernent
essentiellement I'embouche bovinc et ovine ; cette activité, jadis pratiquée dans lc village,
avait connu un certain déclin, avec l'extension de la pratique de confier des animaux à



des parents habitant d'autres viilages. L'association s'est donc
pratique de I'embouche en menant un travail de sensibilisation

I'opération. En outre, elle a procédé à I'introduction de races

pour renforcer les activités rnenées par tes femmes dans cette

44

attelée à réintroduire la

sur I'intérêt financier de

anréliorées de rnoutons

filière.

Pour contourner la compétition pour la terre qui cxiste en11e I'agriculture et
l'élevage (ex de I'introduction de variétés toxiques de manioc) et l'élevage, l,association,
opte pour un type d'élevage intensif qui minirnise, voire élimine la divagation des,
animaux. Un programme d'embouche de cinq vaches et dc trois rnoutons fut instirué et
il permit dc produirc du furnicr c;ui c.s[ rccyclé dans I'agriculturc. Maintenant les
villageois arrivent à mener de manièrc complémentaire teurs activités agricoles et
d'élevage.

Activités rnenées dans le domaine de la formation

I-a formation constitue un dornaine privilégié d'activité de I'Association villageoise,
Les responsables de I'association se plaisent à dire que dans ce domaine chaque habitant
de Risso e.st un interlocuteur valable. Les domaines de formation incluent
I'alphabétisation, la formation technique, la formation à la planitication, etc. Læs sessio
dc formation sont organisés sous formcs de sénrinaircs de réflexion.s collectives autour

'1des problèmes, I'organisation dc chanticrs autour d'actions précisc.s, permettant ainsi;
d'arriver à un produit fini au ternre de la session.

L'action d'introduction du manioc mentionnée plus haut a ëté arrêtée au termc
d'un séminaire de réflexion autour de leurs expériences avec la SODEVA. I-es
techniciens de la SODEVA les avaient orientés vers la constirution de bois villageois

:)d'Eucalyptus ; cependant, comptc tenu dc I'indisponibilité dc terres communales dans le
village, les parcelles dc reboisement sc situaient toujours sur les tcrres de quelqu,un qui
ne pouvait donc pas les cultiver comme il I'entendait ; I'association se créait ainsi des
ennemis à chaque fois que les terres de quelqu'un étaicnt "réquisitionnées,,pour abriter
un bois villageois. Les responsables de I'association vitlageoise ont organisé un séminaire

' ' r 'r'
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de réflexion sur cettc question, avec I'appui de la FONGS et de ENDA. C'est durant

ce séminaire qu'ils ont décidé d'encourager les plantations privées d'arbres, à I'intérieur
des propriétés foncières dcs villageois intéressés.

Principales difllcultés de I'associalion

L'association est confronté à de nombreuses difficultés. Au début, le plus grand

problème des promoteurs de I'association était de se faire comprendre des villageois. En

particulier, il était important de se démarquer des partis politiques et des discours et

Pratiques clientélistes. Avec les premiers appuis et les moyens qui les accompagnent, les

gens ont commencé à percevoir les bienfaits de I'association et ont commencé à affluer.

I-es responsables de I'association ont dû adopter une attitude particulièrement sévères

vis à vis des villageois qui avaient démissionné avant. Pour les nouvelles adhésions,

I'association les acceptait en fonction de ses moyens.

€ A ceci s'ajoutent les difficultés internes de I'association, des gens essayant de

détourner les moyens de I'association à leur profit. Cætte tendance a êtê accentuée avec

I'arrivée des premiers financements, certains membres voulant que I'association procède

à la redistribution des moyens entre les menrbres. Tout cela amène les dirigeants de

I'association à se demander aujourd'hui s'il est possible de "faire du développcment" avec

les plus pauwes. Cela d'autant plus que certains responsables chcrchaient à étendre

spatialement le rayon d'action de I'association. I

Relations avec I'extérieur

L'association de Risso est membre de I'Union de Meckhé. Au niveau national,

elle s'est affiliée à la FONGS. Elle a réussi à tisser un réseau dense de relations avcc

des partenaires.extérieurs. Ils ont plusieurs projets de jumelage avec des municipalités

européennes et d'Argentine. F-nfÏn, I'association de Risso compte bâtir des relations très

solides avec le PRrqu{It. Elle a des intérêts très marqués pour les problèmes d'Agro-

foresterie et compte sgurnettrc au pR/fu{P unc requête pour mener un progranlme dans

ce domaine.



46

UNE DTSCUSSTON A\/EC LES JEUNES

L'entretien a regroupé près d'une dizaine de jeunes gens. Ceux-ci étaient des

personnes mariées ou socialement habilitées à prendre fenrrnes, rnais pas encore des

"Boronl Kce critère, l'équipe a dû écarter certaincs personnes, en

particulier des adolescents.

I-eurs activités économiques sont diverses : agriculture, élevage, petits nrétiers,

commerce. Ils cornbinent ces activités selon des proportions variées.

I-a journée de travail agricole est consacré.e d'abord aux champs du Borom Kër.

Ensuite, I'après-midi, ils ont la possibilité de travailler dans leur propre champ. Celui-ci

est affecté par le cÈef de concession, en fonction de la force de. travail dont dispose le

dépendant. I-es informateurs radiés de I'association se sont montrés particulièrement,

critiques vis-à-vis de I'AJR. Il y avait au départ une association villageoise qui

comprenait les originaires en général, même ceux résidant en dehors du village. D'après

leur version, depuis qu'il y a eu des financements, ceux qui constiruent aujourd'hui I'AJR

ont fait preuve de peu de transparence et auraient oeuwé dans le sens de la dislocation

de I'ancienne structure. C,ertains, Qui sont principalement agriculteurs, reprochent aux

responsables le rnanque d'équité et de transparence.

Ainsi a-t-on assisté au départ de plusieurs jcuncs de I'AJR. Cependant, tous

sous-estiment les différends avec I'association et soulignent leur bonne disposition à

s'expliquer avec I'AIR.

N.B. : Ce malentendu au sein de I'AIR pourrait faire I'objet d'un æ(e à
approfondir. Il y a certainernent une part de vérité dans les propos de

'dissidents" face aux enjeux financiers qui prévalent dans I'Association et

au rang social des leaders.
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47LES FEMMES DE RISSO ET LEURS ACTIVITES

['es fcnlrnes cultivent les chanrps avcc reurs maris et eiles s,occupent aussi dechamps personnels que ceux_ci sont librcs de leur donner. Avant, nous confie unefemme âgée' nous travaillions le rnatin dans lc champ du mari et le soir dans nosparcelles personnelles' I-es travaux étaient manuers et pour re semis par exempre, nousrnettions les graines dans les trous gue les hommes faisaient. Nous avions de petitesécuelles en bois attachées à Ia taille ("coocoo"). Actueilement, presque tous res travauxsont mécanisés et les honrmes prêtent ce nratérier aux femmes. Iæs femmes ont accèsà la fumure organique par Ie biais du petit érevage d'ovins, de caprins et de vorairequ'elles font mais plus d'engrais depuis longtenrps (avec rarrêt de ra riwaison au,{coopératives et la dissolution de l,ONç4p,;.

ff$|: Les fernnes de Risso, ont-elles unde bissap ? 
----""ee 'c r\rùS't ont'elfes un lopin de lerre pour leur cornnrerce

I 
I orucnn : office n;rrionet ctc comnrerciarisarion er d,assisrance pour

I ;,)rtrrr-. 1

le dér.cloppenrent (di.ssoure)



I-es cultures des femmes sont : I'arachide (pour vendre), le mil, le niébé, le bérèl

le bissap, le gombo, le pois de terre (pour auto-consontmation)'

I-es travaux se font selon le calendrier suivant :

"tiébo"r), of, sème I'arachide, le gombo, le

("niébé nor") qui est semé à la floraison du

variétés : tigne, sagno, souna, conconsané,

Avant, ce

avec guat

grattage des sols après le premier semis pour casser les mottes (c'est le "rado")

désherbage et sarclo-binage pendant deux mois, après le semis

pour le mil, Ia récolte est faite

aussi de la mise en grenier.

par les hommes au début du lolliz. Ils s'occupent

Ce sont les femmes qui s'occupent de la gestion de ces greniers'

gestion était faite de la façon suivante, dans une famille polygamme

co-épouses :

dès les premières pluies (appelécs

niébé (il existe une variété de niébé

mil), le sorgho (il Y en a Plusieurs

ndjéguémar)

thiébo = tomMe des premières pluics

L,olli = période Nonembre, Décenrbre,

- chaque semaine, la première fernme prélève les épis du grenier et procède

partage pour que chaque femme en pile une partie

- la seconde femrne supervise le battage

- la troisième s'occuPe du vannage

- la quatrième du partage finat avant tes préparations de la semaine

dd'but des récoltes
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Actuellement' les grains sont battus dans les champs et stockés dans des sacs. Dutemps est ainsi libéré pour les fernmes qui peuvent s'adonner à d,autres activités.c-ependant elles reconnaissent que le système de grenicrs était mieux adapté car le grainy subissait moins d'attaques des déprédateurs.

[æs différents sarclages pour I'arachide sont : béye, béyebéyat, balartou et balbalal.cette activité est faite par les homrnes et les femrnes et il s,écoule environ dix jours entrechaque opération selon la poussée de l'herbe. Au lolli, lcs hommes font la récolte. I-esfemmes font de pedts tas pour le séchage. Des meules (ngar) sont ensuite formées etbattues (batche) par les hommes. Iæs femrnes s'occupent ensuite du vannage (djéri).Il existe des systèmes d'entraide entre femmes pour les travatx difficiles (mais aussi pourles hornmes)' [a rémunération se fait généralement en nature. euand elre se fait enespèces' on I'appelle sasse' Mais c'est une pratique en voie de disparition. c,est surtoutles gens qui ont de grandes supcrficies qui y ont encore recours.

' une partie de la récolte d'arachide est gardée par les hommes pour fes semencesI jusqu'à la fin du nor où intervient le décortic age. L'autre partie est comrnerciarisée aur secco ou à des commerçants privés Pour la majorité. t es femmes reçoivent une petiteI quantité de cette arachide Pour le travail qu'elles ont fourni (un bor par participante).

I Iæs femmes font aussi du rnaraîchage dans un jardin dont 
"it", disposent au

avillage' r-E produit est vendu sur le marché locar et autoconsornrné. Eres n,ontrcependant pas de champs personners de manioc.

t Les plus gros problèmes qu'elles rencontrent sont, selon leurs dires, liés au

I
I
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Læ mil est acheté soit au village, soit à Mekhé. I-e produit fini est revendu à

Mekhé. I-e, son et parfois les graines sont donnés aux animaux (chevaux, poules'

moutons). pour le commerce de I'arachide, une fernme nous a parlé de son expérience:

elle achète 100 Kg d'arachide non décortiquée à 100 Fn(s. Elle loue une charrette à 150

F pour Ie transport entre le secco et le village. I-e décorticage lui revient à 25 F/pan, soit

150 F/kg (6 pâns = 100 kg). I-e rransport à Mekhé où la graine est vendue est à 150 F

et elle verse 150 F pour les taxes municipales et 50 F/jour au comn'lerçant chez lequel

elle fait la pesée pour la vente. Son prix de vente est de 180-185 F/kg' C'est un

commerce assez lucratif auquel beaucoup cle femmes de Risso se liwent pour cornpléter

. leurs dépenses. pour 100 kg de graines non-décortiquées' on peut obtenir 70 kg de

graines décortiquées.

Un autre problème a été soul evê, celui de I'eau pour lequel il faut maintenant

payer 5 F par bassine. Il faut 28 bassines par jour pour certaines farnilles et le prix à

payer est excessif.

I-es femmes constiruent des tontines où elles se regroupent suivant leur affinité

et souvent selon leur catégorie socio-professionnelle. Il y en a plusieurs à Risso dont une

initiée par I,AIR. I-e montant des cotisations est variable selon la tontine : 500 F tous

les 10 jours, 5000 F par personne. L'utilisation de I'argent aussi est variable : I'une des

tontines a êtéorganisée pour acheter du rnatériel qu'elles louent pour des cérérnonies'

Concernant la migration féminine, elle est très faible et touche surtout les familles

pauwes dont les filles peuvent parfois être appelées à aller travailler quotidiennement à 
ri

Mekhé. c.es filles nç participent alors qu'à quelques travaux de vannage. Quelques '

enfants sont aussi confïés à des parents en ville pour des raisons précises. I

Pour ce qui est

accouchent. Elles vont

de la santé, il n'y a pas beaucoup de rnortalité des femmes qui

surtrrut chezla matrone qui a é,tê formée par I'AIR depuis t977.
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I
I si une complication se présente, elles sont évacuées sur Méckhé.

I :1trol- 
enfanrs sonr : rougeore, diarrhée (surtout après unr coqueluche' "yamp", paludisme et conjonctivite (appolo). Les adultes

r de paludisrne pendant I'hivernage.

I
- r'es fÏlles vont à l'école comme les garçons. Avant r9gl, date de construction dell'école de Rissopar I'AIR, les enfants allaient à Kour ou à Mekhé. Les adurtes disposenr

liJïi::::":1::ïi:ï":ï:':iîï:i:î,,îïff î*;ï::iî,,:î,,ï:
lravail' Il y avait 30 participantes au départ, maintenant elles sont 25.t
r L'AIR facilite depuis quelque temps I'accès des femmes au crédit pour 

'achat,
Tentretien et I'utilisation d'ovins. une somme de I 7 s00F est remise à ra posturante-our I'achat du mouton et de son aliment (2 500 F). L,animal fait l,objet d,un suivi parIAIR.

r Iâ' souhait exprimé par I'une de nos interrocutrices est de disposer de prus$rgent pourpouvoir faire du commerce, soutenir la famille, s,habiller, aller à la Mecquer avoir sa propre maison pour préparer |avenir de ses enfants.
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I-es principales

sewage brutal),

souffrent surtout

I

t
I
I
I
I
I
I
t



Figure Calendrier des Activités des Femrnes
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L". 13 : Un Classement par Préférence de quelques activites menées par tes femmes

I
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N.B. : L'inforntant ,?, 
uf.,yjtÏlt femme mère de plusicurs enfants qui ont rëussi

dans Ia vie. n{9;,,;fi7tnue Ees àctîvités de ménnge D'autres femmes ont

signalé Ie grand intlrêt d'un Wtit aommerce avec I'arachide et le mil en

premier lieu.

I
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ACTtvTTE

Tableau I : Des Critères de Sélection des Activités

ASPECTS FAVORABLES OÉT'EVORABLES

MARAICHAGE clôture puits, utilise trop d'eau,

prend du temps
nécessite des intrants et une formation

ELEVAGE Il a dcs déchets à sa disposition rér.rssite fonction de l'épargnc

ARBORICULTTJRE champ à oôté du domicile rnanque d'eau
sol très pauvrc

COMMERCE céréal€s à sa disposition
patæ ç'it est mcunier
pàut s'allicr à I'agrirerlture

manque de fonds et de magasin de
stockage

METIERS déjà menuiser obligé de quitter le village

CT,JLTURE
PLT,MALE pcut s'allbr næc de

noobrcuses ætivités
incertirude de pluie
épuisement des sols

Photo I : Iæs membres de l'équipe du RRA se rendent au Marché du Méckhé.

WgWç--

liI'tl

II
I
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cLASSEMENTS pAR oRDRE DE PRospÉrurÉ

I Nous avons commencé en demandant aux detrx membres de I'association qui nous

ont accornpagnés pendant le séjour de faire deux listes des chefs de famille. Nous avons

discuté avec etu( de la défînition de la notion de chef de famille et des diverses

lpossibilités d'interprétation en r$/olof. Nous avons cherché une liste de toutes les

lp"rronnes qui ont la charge de se nourrir eux-mêmes ainsi que des dépendants, même

's'ils 
étaient tous dans le même carré. Une liste avait 52 familles, et la derxième avait 53.

le part le 53e norn, les listes étaient les mêmes. Nous avons pris la liste de 53, mais nos

tinforrnateurs n'ont pÉls connu le 53e nom.

I
r Ainsi le groupe de préparation a établi la liste des "borom kërn par le biais d'une

loi*gulation des informations, aboutissant à une hornogénéisation confirmée au préalable

lp* plusieurs villageois. La discussion autour du mot "prospérité" n'était Pas

Isuffisamænt profonde, rnais plusieurs ont pensé qu'il nl avait pas de problème avec le

lchoix destnots en Wolof et les procédures utilisées.

I

I l-es trois groupes ayant effectué le classernenÇ I'ont convenablement conduit,

Iaboutissant à des caractérisations fïnes sur les différentes catégories ainsi que sur les

lsources 
de la prospérité. I-c calcul des scores et des moyennes a demandé beaucoup

rd'attention et une vérifïcation. Le nornbre de catégories variai, d'un groupe à un autre

l(5, 4 et 3). On a retenu I'idée de retenir quatre catégories dans le classement final. I-Q,

Ir"groupement des personnes dans une même catégorie s'est fait sur la base du

frapprochement 
relatif à leur score. Mais on n'a pas pu élucider le problème bien réel

ld" personnes situées aux extrémités supéricures et inférieures dc deux catégories voisines.

lP- exemple, êst-il logique qu'une personne ayant le score de 38 se retrguve dans la lère
rcatégorie, alors qu'un autre ayant un score de 41 se retrouve dans la deuième. C-ar le

fdifférentiel 
de leur score est petit, alors que celui les séparant d'autres Personnes de la

-catégorie à laquelle elles appartiennent est pius'importante dans plusieurs cas.

I
I
I
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Cætte objection a donné lieu à de nombreuses discussions sur le caractère arbitraire de

la caté,gorisation. Cette critique, quoique fondée, ne remet pas en cause Ia rigueur et la
pertinence de I'outil. L'objectif du classement est de constituer des catégories socio-

éconorniques signifTcatives, de les caractériser et d'analyser tes contraintes différentes,

d'appréhender les opportunités et de comprendre les stratégies diversifiées. Par

conséquent, il faut conduire des interviews d'approfondissement avec un échantillon de

personnes situées dans chacune des catégories et ayant des scores à différentiel
important. Et c'est ce qui a été effectué. .

Notre démarche était de présenter I'ordre du jour à nos collègues de Risso,

d'e4pliquer les principes de I'exercice et d'animer une discussion autour de la notion de

'prospérité' et sa trahucdon en Wolof. L'assistance a proposé le concept de "Barké",

"Digoudomoun Pour les moyens et les "Newdje Dollé" pour les famillcs démunies. Trois

informateurs-clés étaient désignés (deux hommes et une femme) et affectés arur trois

équipes de partiqpants préalablement constituées.

présents pendant toute la discussion et la planification

C-crtains membres de l'équipe pn,qrqP ont pensé que le fait d'avoir eu cette
discussion préliminaire avec les informateurs a introduit des éléments de biais. Nous
avons décidé finalement d'en faire une question empirique.

Iæ rapport de groupe I
Le groupe s'est installé avec son informateur sous

Deux informateurs-clés étaient

du travail.

'd'une famille.

rest mstalte avec son informateur sous un arbre jorurtant la concession
.:'

læ chef de l'équipe a e4pliqué le principe de t'exercice à notre
interlocuteur qui paralt hésitant au début ; ensuite it a gagnéde l'assurancc et a classé
les chefs de concession en trois groupe$ ; au préalable les noms de chefs de concession

concernés ont été passés en rewe pour nous assurer qu'ils étaient connus ; elle les 
i

connaît tous sauf un cas ; il procède à un classement en trois groupes. Læs

caractéristiques des concessions membres des trois groupes sont les suivantes :
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Les Tr{ewdji dollé" :

- I'agriculrure constitue leur seute activité ;

- le chef de farnille est d'un âge avancé avec de nornbreux enfants à charge.
- des personnes retraitées, sans soutien ;

- des veuves et de jeunes célibataires.

Iæs Moyens ('Digoudomou")

- Agriculture et autre activité ;

- Agriculteurs bénéticiant de soutiens familiaux (main-d,oeuwe) ;
- Parents dont les belles fîlles sont dans la rnaison et bénéficient de ce fait de la

sollicitude des enfanLs.

Iæs Torom Barkén :

- Agriculteurs disposant d'apports des membres de la famille résidant en dehors
-- du village ;

- Salariés qui s'adonnent à I'agriculture

N.B. : L'informateur a classé son ménage dans la deuxième catégorie.

rapport de gruupe 2

L'inforrnateur était un paysan qui s'est classé chezles "GranOr gororn Barkén. il
1 rangé les familles de Risso en cinq catégories.

I
+ Iæs plus aisés nGrands Borom Barkén : douze familles
I - font de I'agriculture souvent avec un appui de I'extérieur

I 
- ont des ernplois divers

t - sont d'anciens personnages importants

I - cultivent beaucoup de terres

I - ont beaucoup de matériel agricole'qu'ils prêtent ou louent arD( autres

I - organisent les cérémonies de faste pour des visiteurs importants
t

1,

I
I
I
f

I
I *:-t'riil*lai.l.. -::ïi,1., 

;
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ont les meilleures races de mouton

font du crédit de semences

peuvent se ravitailler pour un rnois

ne vendent pas de mil, uniquement I'arachide et les

ont des chevaux, et rnêrne des bovins

trois sont descendants d'esclaves

moutons

2. Les aisés, "Borom Barkén : neuf familles

- ont des fonctionnaires dans la famille, ou sont d'anciens fonctionnaires avec

pension 
:

font leur bâti'ment en dur, portes en fer

- utilisent lJ gaz pour cuisiner

- Ieurs cérémonies ressemblent à la catégorie 1

- Peuvent octroyer des crédits aur( gens pour le ravitaillement

- cheval, houes occidentales, semoirs

- une de ces familles est descendante d'esclaves

3. Lcs moyens .: quinze familles

- les anciens boutiquiers de l'épàque coloniale, maintenant en condition modeste

moutons, chevaux,

peuvent aussi avoir des bovins

crédit en semence principalement

font tout pour rester autosuffisants et pour avoir des cérémonies correctes

utilisent chevaur; semoirs et tes houes occidentates

six de ccs familles sont descendantes d'esclaves

4. Iæs réduites : quatorze farnilles

- empruntent des chevaux

- disposent d'un peu mais demandpnt des crédits en conrplément

- moutons

- quatre de ces familles sont descendantes d'esclaves
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5. Iæs plus démunis : sept familles

- peu de bras dans la famille

- empruntent des animaux

- empruntent pour organiser des cérémonies

- peu de repas

possèdent un âne plutôt qu'un cheval et quelques chèwes
- deuc de ces familres sont descendantes d'esclaves

I Iæ rapport de groupe 3

I I-e groupe a expliqué I'objet de I'exercice à I'inforrnateur et lui a demandé de

I classer les fiches en trois catégories selon le niveau de prospérité. L,informant a rnis

,d'abord 
celles appartenant à la catégorie des "Newdi dollé', puis des nDiguidomoun,

lensuite des "Borom Barkén. On a ensuite demandé si I'une des piles pouvait être éclatée

l"n 
deu:c. Après réflexion, il a procédé à l'éclatement en deux des membres de la

lcatégorie desçlus démunis. Des informations données sur les raisons de son classement,
il ressort les caractéristiques suivantes pour chacun des groupes.

I
Photo 9 : Une équipe anatyse I'information sur te classement par prospérité
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I-es résultats fÏnaux

Nous avons calculé les scores moyens pour chaque famille utilisant la formule

recommandée par Grandinr (chaque équipe calcule le score pour les familles classées

par leur informateur : numéro de la pile) x 100 / le nombre de piles, ensuite on prend

le score moyen). En faisant un composite des différents rapports des groupes' nous

avons fabriqué l,image socio-économique du vitlage en dessous. Nous reconnaissons

l'aspect qualitatif et subjectif de la catégorisation finale'

Grand Borom Barké : Score entre 26-37 (neuf familles)

- font de I'agriculture souvent avec un aPpui de I'extérieur

ont des emPtois divers

sont d'andiens personnages importants

cultivent beaucouP de terres

ont beaucoup de matériel agricole qu'ils prêtent ou louent aur( autres

organisent les cérémonies de faste pour des visiteurs importants

ont les rneilleures races de mouton

font du crédit de semences

peuvent aider les autres à se ravitailler pour un mois

ne vendent pas de mil, uniquement I'arachide et les moutons

ont des chevaux, et même des bovins

Borom Barké : Score entre 4l-63 (treize familles)

ont des fonctionnaires dans la famille, ou sont d'anciens fonctionnaires

Penslon

- cornme les grands borom barké, font reur bâtiment en dur, portes en fer

- utilisent le gaz Pour cuisiner

- leurs cérémonies ressemblent aux ceur( des grands borom barkés

- peuvent octroyer des crédits aw( gens Pour le ravitaillement

- ont souvent Un cheval, houes occidentales, semoirs

Cfm, London, 1989)
;.:

t

1 B"rb"r" Grandin, r#ealth Rarlkine in Smallhol4er Cornmpnities
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Les plus démunis

- ils n'ont pas de main-d'oc.ttvre pour le travail agricole

- certains ont même une it'1'':'mité

- ils n,ont pils de famille sii,'ée en dehors du village qui peut leur venir en aide

- ils ont constarnment besoirr d'aide désintéressée et sans contrepartie des

autres habitants du village.

Iæs gens avec problèmes

- ils ont des actifs agricoles, rnême si ceux-ci ne sont pas très disponibles

- ils ont au moins un parenr eD ville leur apportant une petite aide, souvent

irrégulière et à Jnontant lr' Juit

- sans être aisés, ils se suft'is. nt.

Les bonom barké

ils ont beaucoup d'c,:lants dont plusieurs occupent des emplois

rémunérateurs en dr,l,ors du village (commerçant, douanier,

enseignant...)

iis sont bien outillés l)our I'agriculture et peuvent mettre en culture

d'immenses étenduc:; it cause de leurs ressources extérieures.

*t tTut tnï:i;".ucoup 
d'enranrs, qui sont acrifs au village ou occupent des

emptois assez lucrali|: en milieu urbain

ils ont des revenus cxrérieurs réguliers

ils cultivent géné1slç:r'lont de grandes superficies

ils ont généralement plusieurs épouses.

Conclusion : Il ressort des c: itères du classement que I'inforrnateur se base suy

I'importance de la main-d'oeuwe ri'.sponible et des réseaux farniliaux extra-villageois

capables d'aider financièrement.
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,f nicuedome : Score enrre 67-75 (dix familles)

i- - les anciens boutiquiers de l'époque coloniale, rnaintenant en condition

I modester - ont des moutons, chevau,.r, peuvent aussi avoir des bovins

I - font du crédit en semence principalement
I - font tout pour rester autosuffisants et pour avoir des cérémonies correctes

I - ont aussi les houes occidentales
I - font de I'agriculture et autre activité ;

I - agriculteurs bénériciant de soutiens familiau (main-d'oeuwe) ;
I - parents dont les belles filles sont dans la maison et bénéficient de ce fait de la

I sollicirude des enfants.
I

l- r.É rt2 ^

l*t gens avec diflicultés : Score entre 78-86 (onze familles)

- ernpruntent des chevaur(, mais ont des moutons

I - disBosent d'un peu mais demandent des crédits en complérnentr
- ils ont des actifs agricoles, rnême si ceux-ci ne sont pas trés disponibles

I - ils ont au moins un parent en ville leur apportant une petite aide, souvent
I

irrégulière et à montant réduit

I - sans être aisés, ils se suffisent.

t

It{ewdii Dollé : Score entre 93-100 (douze familles)

_ - I'agriculrure constitue leur seule activité ;

I - le chef de famille est d'un âge avancé-avec de nombreux enfants à charge ;

des personnes retraitées, sans soutien ;

I - des veuves et de jeunes célibataires ;

- ils n'ont pas de main-d'oeuwe ou de farnille pour le travail agricole ;

certains ont même une infirmité ;

empruntent des animaux, mais peuvent avoir un âne et quelques chèwes ;

empruntent pour organiser des cérérnonies ;I
I



Box 14 : Un Check-tist pour des Interviews d'approfondissement
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peu de repas ;

ils ont constamment besoin d'aide désintéressée et sans contrepartie des autres

habitants du village.

Ensuite nous avons tiré au sort trois familles de chaque catégorie et les équipes

se sont réparties pour avoir des conversations avec des familles sur leur utilisation des

ressources et leur point de we concernant le terroir de Risso et les arbres.

Quetques interviews d'appmfondissement

I-es interviews d'approfondissement avec les personnes de chaque catégorie

développées dans I'analyse de prospérité varient en qualité. Dans certains câs, les'

objectifs n'ont pas été suffisamrnent clairs et donc certains participants n'ont pas bien

suivi ou compris le check-list. Enfin le temps n'a Pas perrnis de conduire'

convenablement les interviews et de les analyser.

Deux personnes grandes 'borom barké"

C'étaient des agriculteurs qui font aussi du commerce. Ils cultivent du

mil/niébé/arachide/pastèque et disent "arachide, c'est pour les habits, soins, scolarité".
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PROBLBME : Manque d'engrais, prix éIevé

Solutions en cours : Aucune

a

Opportunités :

. Amélioration technique de la fumure organique par cornpostage et fosses

fumières

. Utilisation engrais vert (légumineuses)

. Exploitation communautaire d'un système de crédit lié à I'utilisation
' d'engrais vert et compostage-

!i
';fii+ aÈ
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PROBLBME DE REVENUS

Solutions en cours : Aucune

Spoortunités :

..-...

. Diversification des sources de revenus

. Mise en place d'un système interne de crédit et d'épargne

. . Alphabétisation fonctionnelle

. Crédit par types d'activités (groupes solidaires)

. FormationÆerfectionnement professionnel
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PROBLEME: Manque d'eau

Sôlutions en cours :

. Bornes-fontaines

Opportunités :

. Forage à réparer

. Abandon du maraîchage et le remptacer par champs de manioc

. Branchement de la SONEES par concession

. Relancer les foyers améliorés et rnieux comprendre l'échec, recycter les

animatrices dans la réparation des foyers

. Favoriser méthodes de récupérer I'eau de nrissellement dans les champs

. Utilisation de la deuxième éolienne en rnre de sécuriser les femmes sur

I'accés à des terres pour maraîchage (terre autour de Kantara)
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PROBLEME: Manque dtarbres

Renforcer les activités existantes de reboisement

Solutions en cours :

Opportunités :

Relancer les foyers améliorés et mieux comprendre l'échec, recycler les
animatrices dans Ia réparation des foyers

Faciliter la diponibilité de l'éne r}re des ménages en plantant les espèces
utiles pour le bois de chauffe et reprendre la réparation des foyers
améliorés

Réintégrer des espèces de la pharmacopée - voir propoSitions fertilité,
foncier, prêts, plantation des arbustes et arùrcs danrles digues par co-
propriétaires par I'association

Planter des allées sur pistes avec des espèces peu exigeantes en eau

Encourager Ie bois privé

Renforcer les relations avec le projet "PREVINOBA" pour les activités dans
le domaine du reboisenrent, formation pépiniériste

il
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PROBLEME : Baisse de fertilité du sol

Solutions en cours :

. ReboisemenÇ fumier dans les champs les plus dégradés

. protection des jeunes pousses

. pose de haies vives

. pépinière de I'association

. Bois de villages

. Bornes-fontaines

.'

Qpportunités :

. Intensification du reboisement

. cultiver les cspèces avec biomasse qui sera réinvesti dans l'élevage

(niébé, leucaena) pour diminuer la pression sur I'arachide

. renforcer les activités existantes

. jachères, amélioration des techniques de compostage

. exploitation des digues cntre les champs @rise-vent, haies vives)

. aenêlêrer la décomposition du fumier pour l'épandre sur les champs ,

d'arachide et sur les champs de mauvaise qualité i

. encourager la jachère : tester une jachère d'un ou detrx ans avec en

contrepartie un crédit pour mener des activités rénumératrices

comme I'embouche...), ce qui peut mener à une réduction des

surfacescultivées,cu|turesdesplantesfourragèresetengraisvert

dans les jachères dans les champs les plus dégradés.



78Ar\rNExE t : 
''MMAIRE 

DEs pRoBLEMEs 
ET oppoRTuNITEs DE soluTroN

I-es pages suivantes résument les différentes idées des séminaristes autour deplusieurs problèrnes quïls ont discutés à Risso.

j. _îf
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Est-ce qu'une intensification des activités d'embouche peut générer suffisamrnent
de fumier pour régénérer Ie sol ?

Quel est I'effet réel des différentes haies vives sur la production des culturesvoisines et dans queile mesure empêchent-irs r,érosion éorienne ?

comment est-ce que re rodssernent a êtê fait ? pourquoi ? Quers sont reschangements par rapport à la situation d'antan ? pourquoi ? critèresd'attribution? Relations avec les droits traditionnels ? euels sont tes droits quis'appliquent aux champs ?
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QTTESTIONS A APPROFONDIR A\{EC LES IIABITANTS DE RISSO

l. I-a restitution était courte. Qu'est+e que les gens pensent réellernent des

possibilités de compostage de jachère et d'amendes ?

2. Quelles incitations économiques et sociales peuvent être mises sur pied par

I'association paysanne pour encourager les différentes actions de reboisement,

agro-foresterie et intensification ?

Quel rnicro-crédit pour les fernmes afin de les aider dans leurs efforts de gagner

de I'argent ?

C-omment fournir un conseil économique aun gens qui veulent se lancer dans les

activités commerciales ?

Comment éduquer les enfants sur leur environnement ?

Dans quelles mesures est+e çlue la loi sur le Dornaine National décourage-t-il les

paysans à pratiquer la jachère et investir dans la qualité du sol ?

Quelles espèces d'arbres et arbustes (exotique et localelpeu exigeantes en eau

peuvent faire I'objet des essais d'agro-foresterie dans les espaces privés ? Dans les

espaces comrnuns ?

Est-il possible de réparer le puits qui ne fonctionne plus ?

Est-il possible d'expérirnenter I'utilisation de I'eau de ruissellement ?

Quelles sont les problèmes de stockage des cutrures ?

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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L'association fournit du manioc aun membres qui posent les haies-vives. Y-a-t-it
d'autres incitatiorui pour encourager la pose et I'entretien des haies ?

Aider les femmes dans leurs efforts visant à contribuer davantage aux charges

familiales en leur aménageant une parcelle autour de la deqxième éolienne et en

y expérimentant aussi avec I'agro-foresterie, une clôrure vivante, I'embouche, etc.

4. Permettre awr enfants et jeunes d'expérimente r I'agro-foreste nelcrêation d'un
jardin de pharmacopée sur le terrain de l'école.

Lier le bénéfice des actions sociales (alphabétisation, opération de semences, de

crédit et d'êmbouche, utilisation de la charrette du projet, etc.) à la participation
dans le travail collectif de pose et d'entretien des arbres et arbustes dans les

endroits communs.

Expérimenter les techniques de collecte de I'eau de nrissellement.

Etudier pourquoi beaucoup de foyers améliorés sont cassés et proposer des
solutions.

Enrdier les possibilités de réinsérer un système d'amendes pour ce*x qui
n'entretiennent pas les arbres qui se trouvent devant leurs maisons dans le village.

3.

5.
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avec de I'engrais vert pou''a recevoir du crédit pour l'embouche et l,améliorationdes techniques existantes de compostage. Avec une dérnonstration d,unetechnique comme Ia fenaison, il peut couper l'engrais vert pour re fourrage et avecIe fumier ainsi produit re meftre sur rautre partie de son charnp.

(zone 1, le totou keur se prête prus à,ce genre de test).

Expérirnenter avec lengrais vert et re leucaena
rnanioc.

et les itinéraires techniques de

Trouver une incitation économique (pri* attractif, réduction du coût d,utilisation
du rnoutin à mil, nouveaun plants d'arbres, journée de Favail, eûc.) pour le paysanqui protège le prus ses pousses d'arbres dans les champs.

Expérimenter Ia collecte de l'eau de ruissellenrent surtout en zone z et J.

Lier {es prêts de terre à une conduite de ritinéraire technique qui protègeexplicitement les pousses d'arbres, à l'utilisation de l,engrais et du fumier, ou à Iapose des brise-vents ou haies-vives.

créer des petites clôtures de haies vives pour faire ra production intensive à petiteéchelle de bissap et manioc derrière chaque maison quijù; ;;;;;, charnps.

' les nessources comnrunes

Renforcer le reboisement et l'installation des brise-vents sur la placc du vi'age,
Ies voiries du viltage, etplanter des allées (deprosoprs) à côté des routes etpistesles plus importantes.

I
;

t
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Les ressources privées :

- les parcelles et champs de mani oclmil/arachide

- les carrés dans le village

[.es ressources en commun :

- les pistes, routes dans le village et terroir
- les digues entre beaucoup de champs

- les parcelles du projet

- les parcelles de maralchage --

la place du village

- les deux éolËnnes et puits (même si l,une se trouve dans le champ d'un
paysan)

- Ies deux bois de village (prantés sur des parcelles

- l'école et sa concession qui est assez large

- le terrain de football

le cimetière

privées)

Cette catégorisation peut être plus nuancée si nous prenons en compte l,
de. la situation foncière ct le degré d'accès à I'cau et composte dans ta proximité
village' Selon I'anatyse de la page 45, ii y peu-être trois cas à considérer : les zones
keur près du village et lcs autres champs plus loin (zo ne Zet 3). Les séminaristes
proposé quelques idées concernant les opportunités et stratégies relatives à ces
pour une régénération du sol à travers une intensification de production. Il st
d'hlpothèses plutôt que de recommandations.

Sur les parcelles privées :

1' Stabiliser le sol dans les parcelles privées avec des incitations économiques pour
permettre au paysan de mettre une partie de sa parcelle en jachère avec le niébé
et I'engrais vert. Ex : un paysan qui rnet une section de sa parcelle en jachère
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présidenr de t,Associatton des Jeunes de Risso, r€pond à une question
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La majorité des séminaristes ont pensé que la réponse à cette question est

affirrnative. Mais nous avons aussi pensé qu'il faut trouver une gamme d'actions

correspondant aux intérêts et problèmes de la majorité des habitants, y cornpris Ies jeunes

et les familles démunies. I-es nantis auront probablement les plus grandes responsabilités

pour I'investissement, mais les activité-s pour une meilleure gestion du terroir dépassent

aussi le niveau des carrés et nécessiteront I'implication de la majorité.

Cela irnplique que même si les 'borom barké" ont envie de délaisser beaucoup

d'activités sociales pour se lancer dans les entreprises, il faut qu'ils aident aussi les autres

à se stabiliser vis-à-vis de leur terroir (dans la production de rnil, dans la recherche de

I'argenÇ dans leur demande d'eau et de bois pour Risso). La création des brise-vents,

Ia pose et I'entretlen des haies vives, le maraîchage, le reboisement, la conduite des

anirnaux, tout cela exige un rninimum de coopération dans le village, une coopération qui

risque d'être irnpossible si les différentes catégories ne trouvent pas là-dcdans quelque

chose qui pourrait améliorer leur propre siruation. C'est ce "quelque chosen qui n'est pas

néccssairement une solution définitive à.leurs problèmes : mais c'est une hypothèse à

exploiter si I'association arrive à organiser un système d'incitation à un tlpe de conduite

et d'intensification de production, par exemple, en liant la participation au bénéfice de

certaines actions sociales à ce genrc de conduite.

Nous avons deur cadres analytiques pour regrouper les possibilités (voir annexe).

Si on utilise le cadre de Bruce, on voit deux t)?es de ressources :

*
I
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Risso est que plusieurs de ces ngrand borom barkén tiennent rnalgré tout à investir dans

I'agriculture. C-ertains sont des paysans qui aiment leur profession, qui s'intéressent à

toutes sortes d'arbres et techniques et possibilités d'action et d'investissement.

Néanmoins, les possibilités d'investissement dans I'agriculture Pure sont assez limitées,

et à part les activités d'embouchc et de stabulation des chevaurç les gens investissent dans

leurs maisons des biens consommables. Ils sont dernandeurs d'alternatives, d'idées, et

d'activités commerciales à une plus grande 'échelle.

Au même momenÇ un autre groupe de paysans se trouve dans des conditions

presque intolérables et dans une logique dite de pure suryie. Il nl a plus de possibilités

sérieuses de trouver d'autres types de travail à Dakar, hors de I'agriculture. Pour eux'

même s'ils reconnaissent la nécessité de mieux g&er la fertilité, lc stock d'arbres, et I'eau,

ils disposent de très peu de ressources pour le faire. Ils n'ont pas de marge de

Inanoeuwe.

? Certains jeunes dans tout cela sont très inquiets. [-eur malaise est aPparu quand

ils ont parlé de I'association paysanne et leur sentiment de ne plus y aPpartenir. C'est

logique,' ils ne soni pas encore waiment des paysans, ils sont plutôt des élèves' des

ressortissants, ou des chômeurs, même si beaucoup d'entre etx travaillent aussi dans les

parcelles de leurs frères, pères, et oncles. A cause de la situation dégénératrice du sol,

seuls quelques-uns sont les futuni paysans de Risso.
LJ

Mais Risso a la chance d'avoir des leaders expérimentés et d'une grande

compétence, et une vie associative importante et diverse, ce qui est notamment catalysé

par une association paysanne dynamique. L'association peut-elle catallæer le débat

nécessaire pour trouver de nouvelles possibilités d'améliorer le terroir de Risso et ensuite

de lancer les actions nécessaires ?
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COMMENT MIEUX GERER LE TERROIR DE RISSO ?

Après quatre jours de discussions intensives avec les différents habitants de Risso

et de longues promenades dans le terroir, nous avons pensé que nous comprenions mieux

Ies problèmes.

Dans un certain sens, I'analyse est simple et est assez commune au Sénégal. I-â,

population a augmenté pendant une longue période de sécheresse,'ce qui a augmenté la

demande pour la terre et le bois de chauffe et affaibli le stock d'arbres et arbustes qui

ne sc régénèrent plus comme avant. Au même moment, la culture d'arachide a poussé

les paysans veni un sySTème de culture extensive qui a abouti pour un bon nombre de

paysans à un *"rrq,i" de suivi des pousses d'arbres. (Il faut dire aussi que les incitations

économiques pour une culture intensive et le reboisement ne semblaient pas très fortes

non plus.)

Face à ces difficultés, la technologie paysanne existante pour entretenir la fertilité,

la jachère et I'utilisation de fumier, est insuffisante. Peu de paysans ont suffisamment

de terres pour laisser une partie en jachère et, avec la sécheresse et le rnanque de

pâturage, il y a très peu de ressources fourragères et en conséquence, même les

possibilités de garder les animaur( pour la production fumière sont réduites. Et sans

fumier et s€rns argent pour I'engrais chimique, les paysans recourent à toute sorte

d'activités de diversification pour trouver de I'argent afin d'acheter du mil ou du riz pour

manger : la recherche de travail en ville, Ie fonctionnariat, I'embouche, et la garnrne des

petites activités commerciates. C-ctte recherche a intensifîé aussi des disparités entre les

Pa)tsans.

Par exemple, il est clair que bon nombre de paysans ont trouvé diverses stratégies

Pour réussir et que cette réussite n'est pas liée uniquement à I'accès au,t ressources

financières externes à I'agriculture rnais aussi à une phase dans leur cycle de vie quand

ils disposent de bras forts et d'enfants capables de travailler. C.e qui est intéressant à
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faible dans cet endroit. Il mettait dix charrettes de fumure ici sur ses parcelles à Risso.

Il est à Risso depuis 1984 et il n'a pas encore fait de jachère. Il a planté des prosopis

dans ses champs, mais ils ont déjà péri, broutés par un animal. Il a dix pornmes de Cayor.

Sa tante collecte le bois de chauffe dans la brousse. Il a étê bien équipé de I'héritage de

son père, rnatériel acquis par celui-ci du ternps des coopératives. Il pense que le travait

communautaire comme celui dans le jardin est bon, mais ce n'est pas plus économique

parce qu'il faut Payer I'eau. Il conseille atx jeunes de faire de I'embouche bovine et ovine

et de prêter de I'argent pour le commerce.

: :tri
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Une autre personne 'diguedomen

Il cultive, pzr ordre d'importanèe : rnil, arachide, niébé, manioc. Il a introduit

récemment la pastèque comme culture d'hivernage. Il a cinq enfants, mais ils sont tous

scolarisés et donc indisponibles pour certains travaux agricoles. Mais il peut bénéficier

d'aide selon le besoin.

Il possède en rnatériel agricole : semoir, houe, souleveuse pour la récolte. Il

dispose d'un cheval et d'un âne. Excepté la souleveuse, le reste du matériel a été acquis

à crédit auprès de la SODEVA I-a production de rnil est entièrement autæonsommée.

L'arachide cst vendue?t la fane scrt à I'alimcntation animale. I-e rnanioc ést en partie

auto-consommé alo'rs que le niébé I'est en totalité. Il dispose de suffîsarnment de terres :

(neuf hectares). Il pratique Ia jachère : sur les sols dior, elle dure deux à trois ans ; sur

les sots deck seulement un an. Ia seule source de fumure organique est le cheval et 1

l'âne. Il possédait des ovins-caprins, mais ils n'ont pu zurviwe par manque de fourrage.

Dans ses parcelles, on trouve les espèces d'arbres suivantes : cad, ne$r, nguer. Tous les

arbres situés dans son champ lui appartiennent. Il concède des prêts de terres, mais ,
exclusivement au bénéfïce des plus démunis. Il ne bénéficie pas d'apports monétaires .;

extérieurs. Il ne pratique pas non plus une activité extra-agricole. Deux épouses .

travaillent avec lui. Elles font la confection de pagnes et le petit commerce. Il envisage ,ç

de reboiser des espèces fnritières, mais les rnoyens physiques et financiers lui font défaut. ,

Une autrc personne avec diffioltés
Ce chcf de famille habite une rnaison en paille avec ciment. Il a un cheval en

stabulation. Il a planté dix neems dans sa concession. Il habite avec sa tante et son

grand-père. Il fait de I'agriculture, et exploite la charrette de l'association en faisant du

transport à Mekhé pour des gens. il a deux hectares à Risso et quelques champs dans .

un vitlage situé à26kilomètres de Risso. Son père a quitté le village pour s'installer là-

bas et il est revenu à Risso quand son oncle est rnort. Il a plus de terre là-bas (Balene

Fall). Il fait à Risso manioc/niêbélarachide, mais pas de mil parce que le sol est trop
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II a beaucoup d'anacardiers dans ses champs, mais récemment plusieurs ont péri.
Il arrose même les repousses. Il n'aime pas que les autres viennent récolter les fruits des

arbres qui sont dans ses parcelles. Il a planté lui-même des nere, prosopis. pour le bois
de chauffe de la maison, sa grand-mère en cherche dans la brousse pendant 3 à 4 heures
de temps. Elle dit qu'elle part tous les trois jours pour chercher du bois en fagots qui
serviront pendant trois jours. Elle ne dépasse jamais les frontières du terroir de Risso.

Elle a cultivé du Bissap dans la concession, rnais avec la privatisation de I'eau, cela
revient trop cher d'arroser, donc elle a désisté.

Ils ne sont pas autosuffisants, et le fils de sa soeur est apprenti
et il les aide de ternps à autre. Il a hérité d'un semoir et d'une houe

rnenuiser ailleurs

de son père.

Une feurme "newdje dollen

Une femme divorcée se débrouille toute seule avec une parcelle de Tolu-Keur que

sqgmari lui a laissée. Elle a deux gosses avec elle et une fille qui travaille à Dakar. Elle
a.qn projet de faire arachide/mrVniebé. nDieu a fait que le sol est fatigué". Elle a un
semoir et une houe, rnais elle emprunte un animat de traction. L année dernière, elle n'a

Pas eu Ie temps ni les moyens de cultiver. Elle fait du commerce d'arachide et participe
à I'opération semence de I'association paysanne et a bénéficié d'une aide alimentaire de
la FONGS- Elle aimerait bien faire la teinture pour revendre. Elle fait partie d'une
tontine dans le viltage, mais pas du groupement. '.

Elle n'a jamais planté un arbre, rnais son rnari a planté des arbres et ils sont tous

rnorts. Elle a quatre pommes de Cayor et deux C.ad. Etle a un foyer amélioré mais il
a été abîmé depuis longtemps. Pour l'énergie, elle utilise tes déchets de mil et arachide.

Elle n'a pas d'animal .
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Une personne avec des Problèmes

Elle a une parcelle à côté du village qu'il fertilise avec des ordures et des débris

végétaux. Il possède un équipement appréciable qu'il a obtenu à travers I'ancienne

coopérative. Tous les arbres sur ses champs lui appartiennent. Il a séparé les animaux

et tassé le fumier. Il a un boeuf en stabulation. Il fait aussi un petit commerce'

Une personne 'newdje dollen

Elle est plus orientée vers l'agro-foresterie et les espèces exotiques' Il préfère les

eucaryptus et les prosopis. Il a beaucoup parré de I'importance de la scolarisation et a

noté que le tauc de déchets à l,école est de 50vo. Quoi faire avec ces jeunesJà ? Ils

pensent qu,à Risso les gens ont du savoir mais qu'ils n'ont pas les moyens de réaliser les

choses. ntJne bouche qui n'a pas de dents n'arrive pas à mâcher"'

E'e a plusieurs espèces d,arbres, mais il pense que les gens coupent ses arbres

parce qu,il est gentil ayec eux et ne va pas avoir recours à la justice. I-es femmes de la

maison sont très actives et elles font beaucoup de commerce. Elle pense que les gens 
:

sont très indMdualistes et que le travail communautaire rePose beaucoup plus sur les

plus nantis-

Une personne "Newjde dolle'

un jeune enseignant qui trava're hors du v'rage. Ir a hérité des terres de son

père et il est le plus grand propriétaire de terre du village mais n'a pas les moyens pour 
-

cultiver son héritage. Donc, il prête ses terres pour 15.000 F pour certaines parcelles'

Il n,a pas de bétail à Risso, mais possède un âne qu'il garde ailleurs dans un village où

il a beaucouP de parents originaires de Risso'

Il dit que le ,ol n,ot plus fertile et qu'il n'y a ni engrais ni de fumier organique' 
i

Après ra rnort de son Êre, certains ont essayé de prendre sa terre, mais il a réussi à la

consewer. A présent, it a deux hectares en jachère. Il n'est pas encore marié'
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Chacun avait environ 9-15 hectares cultivés et beaucoup de rnatériel agricole.

pour ce qui concerne la gestion de fertilité, ils comptent beaucoup sur les CAD, et il

arrive qu,ils font une jachère courte d'une ou detx années. Ils utilisent le fumier

organique, mais ce n'est pas suffisant.

Ils notent un rnanque d'arbres, et ils veulent des manguiers, des citronniers, mais

ils disent qu'ils rnanquent de moyens pour réaliser leurs ambitions.

Une des personnes prête sa terre aux démunis, et I'autre prête au( prospères.

Its pensent qu'il n'y a pas de solution pour retenir les jeunes à Risso.

Une personne borom barké

Il était aisé autrefois. Avec la loi sur le Domaine National, il a perdu des terres.

Il n,est plus question de prêter sa terre aru( autres maintenanL Il a dix actifs, et a perdu

sçg,enfants. Il met I'accent sur le mil, il a deux chevaux, dont I'un a été acheté par le

pr_€jet. Il avait des petits ruminan[s. Il se considère comrne propriétaire de ses arbres

(tamarinier, cAD, soump). un neveu est maçon et de temps en temps il apporte de

l,argent. Un autre neveu est gendarme. Il est opposé au système de jachère par bloc'

Il n'y avait pas suffisamment de contrôle sur les bergers. Il préfère avoir des relations

directes avec le berger. Il n'a pas suffïsamment d'animaux pour qénérer beaucoup de

fumier. Il propose que les démunis soient favorisés dans le projet du village.

:
Deux personnes "diguedome'

Un de ces detx paysans a une famille nombreuse. Les arbres sont utiles surtout

pour le bois de chauffe mais le CAD est utile pour la fertilisation de sol. Il faut utiliser

de I'engrais, mais c'est trop cher. Ils ont donc jugé nécessaire de revenir à la jachère'

L'un a prêté sa parcelle et I'a perdue avec la loi sur le dornaine national. L'autre a

hérité de six hectares, mais ils veulent dix hectares. Ils empruntent quatre hectares hors

du village. Ils font mil/arachide/niébé/ rnanioc. Un a des rnoutons en embouche et

l'autre a conf!é ses rnoutons au bcrger communautaire'
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PROBLEME : Manque de semences de qualité

ns en cours :

. Accessibilité avec opération de semence de I'association

. Qualité (conservation)

. Variétés

a

. Ouverfure rnagasin de vente

. Mise en place système de crédit

. Magasin de sécurisation de semences familiales, se rappçochant de la

recherche CNRA (Bambey)

. Voir CDH (Cambérène) pour les ventes

. Expérimentation de solution par des tesis

. Niveau matériel et équipement et tisser des relations avec les personnes et

institutions ressources (ONG, etc)

I
I
I . .',1,,,'',.1s,llaifti:;*i'



PROBLBME : Manque de matériels agricoles

Solutions en cours :

. Facilité d'approvisionnement et formation technique

Opportunités :

- . Adaptation en reration avec ra recherche

. Mise en place d'un systèrne de crédit
. Matériel (renouvellement)

. Amélioration de ra firière de maintenance



PROBLEME : Manque de produits phyto

Solutions en cours : aucune

Opportunités : '

. Expérimentation avec création d'un magasin de produits phyto

. Protection naturelles (noms, etc) et lutte intégrée
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ANNEIG2:UN CADRE

TERROIR

ANALYTIQUE POUR ETUDIER I"A GESTTON

I.I. Délinition

L.& ,.efroir se

agraire est constitué

définit comrne

de trois grands

une composante du système agraire ; te système
éléments :

- une base de ressources naturelles ;

I - le groupe social qui vit dessus ;

I 

- les techniques de mise en valeur pratiquées par les habitants.

r-e système agraire est donc à I'intersection d'un écoqrstèrne, d,un système social
It a'un qystème technique' Pour délimiter un système agraire on considère les élémen6
mentiormés prus haut deux à detx. En posant ra question :l*
l 

"Quel territoire est revendiqué par quer sous-groupe soci a1 ?,

on arrive à des délimitations possibles correspondant à des extensionsI
fographiques croissantes mais aussi à une hétérog énéitêcroissante.

I Pour choisir une efiension géographique plutôt qu'une autrq on se refère à ta

T*i'Ï" î*.oosante 
du système agraire : Ie qnstèrne de mise en raleur du milieu ::tation à des fins d'habitat, de production végétare, animales, etc... A cet égard, ilient de noter que ta prise en comPte des qrctèmes d'élevage pennet d,intégrcr des

laces et probablement un sous€roupe social plus étendus qubn aurait pu le faire cn
e considérant que les productions végétales.

t

^^;ghi.r*Si&'r*;". .
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En pratique, I'identification des terroirs repose sur une combinaison de critères

rnorpho-pédologiques (bas-fonds, glacis de raccordement, etc...) avec différents modes

de mise en valeur qui, du point de we de I'agriculture, correspondent à des modalités

de gestion de la fertilité (parcage saisonnier, épandage de fumier, jachère plus ou moins

longue). A ces unités spatiales s'appliquent généralement différentes règles

d'appropriation et d'accès différentes élaborées et mise en oeuwe par des structures

déterrninées.

1.2. Pourquoi s'intéresse-t-on à la gestion des temoirs ?

D'une manière- générale les chercheurs et praticiens du développement rural

s'intéresscnt à la ge'stion des terroirs pour étudier la manière dont la production s'ajuste

à la consommation, dont les revenus couwent les dépenses, dont les systèmes productifs

correspondent aux aptitudes du rnilieu et au:( capacités des paysans. D'une manière plus

générale, I'analyse cherche à voir comment les ressources s'ajustent aux emplois.

L'analyse part du constat que les agriculteurs opèrent dans un environnernent

écologique déterminé avec des ressources finies et s'organisent pour exploiter ces

ressources Pour satisfaire leurs besoins. C-ela se traduit par la mise au point de systèmes

de production dont les caractéristiques dépendent des besoins de la société, de Ia nature

des ressources et de l'état des techniques. Il peut toutefois s'instaurer progressivement

un niveau d'équilibre entre ressources et emplois.

il peut alors arriver que sous I'impulsion de facteurs externes (sécheresse,

calamités naturelles, etc...) ou internes (accroissement démographique, nouveaux besoins,

etc...) qu'il apparaisse une crise qui se traduit généralement par un déséquilibre entre

ernplois et ressources. En effet, en I'absence de technologies nouvelles, la tendance

naturelle des sociétés rurales est de passer progressivernent de modes de rnise en valeur

intensifs à des modes plus extensifs. Par exemple, I'extension des cultures se fait
gênê'ralernent par de nouvelles défriches ; de même, I'installation des cultures peut rnener

.1,;'{ *vq; Êriq#*tiilr,!hir *,nj.1..,r .,

I
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F un rejet des animaur( vers les terres marginales ; il en résulte une réduction de l,aire
3âturée pouvant rnener à un éclaircissement des forêts etlou des taillis en rrue d,offrirDIus de pârures' donc à une accélération de Ia déforestation. e.€ genre de phénornèneA€nuame une dynamique dépressive comprornettant à prus ou moins rong terme Ialerennité des systèrnes de production.

r I-e rôle de la recherche et du développernent est donc de chercher à desserrer resppessions sur les ressources naturelles en développant et en encourageant des modaritésF réalisation d'une production accrue compatibres avec Ia préservation evou
llimélioration des ressources natureiles.
I

T 
Cadres Conceptuets et grilles dhnatyse

2.1.1 Lc nrodèle de Brucer

Une tlpologie des espaces villageois

L'objectif de cette typologie est de dégager une série d,unités spatiales au seinelles il est possible d'organiser les informations sur res systèmes de gestion.èv.rlrlrtl.Iyse part du constat que les agriculteurs font des utilisations différenciées des

:::1i::j:ot"oose 
une distinction basée sur le régime de prop riétéer res règtes

aur sous-espaces. Il en résulte trois catégories d'espaces :

[ohnBrucc,"RapidAppraisa|ofTrecsan<J[:ndTenure"'NR5,l989
Rome)
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1- I*s unîrés agricolcs (Agricuhural lntding); elles correspondent aur( espaces

contrôlées par les unités de production qui y rnènent diverses rypes d'activités :

habitat, plantation d'arbres, productions, etc... L'échelle d'appropriation de ces

unités spatiales peuvent être variables (individu, mén Àge, famille plus ou moins
élargie). Il en est de même des modes d'acquisition des droits sur ces unités (droit
de hache, droit de feu, héritage, achat, etc..).

2. I*s unÎtês spatÎalcs communes (Commorc) ; elles correspondent à des unités
spatiales sur lesquelles aucun rnembre de la communauté n'a des droits exclusifs.
Tous les membres de la communauté peuvent accéder à ces ressources suivant des

modalités pré-définies par des instances reconnue's. I-es bois villageois constituent
un bon exeniple de ce type.

3. I*s réserues et forêts classées .' etles correspondent à des unités territoriales
appropriées ou possédées par des structures gouvernernentales (national, régional
ou local) généralement pour protéger certaines espèces ou ressources.

Iæ modèle propose des thèmes à érudier pour chaque unité spariale dans un
contexte de projet de reboisement.

23- Le questionnement pnopre à chaque sous-espace

C,e questionnement est sous-tendu par des hypothèses de relations entre le statut
des droits et les modatités d'utilisation des ressources. En particulier, il est
inwaisemblable qu'un agriculteur dont les droits sur lcs ressources ne sont pas sécurisées
accepte dlnvestir son temps ou son argent pour planter des arbres et de les entretenir.
En outre' comme les fruits de cet invcstissement nc sont mobilisables qu,à plus ou moins
long terme' I'agriculteur en question peut être réticent à renoncer à une utilisation des
terres qui lui assure des bénéfices prus rapidement.
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I 
Cependant, la plantation d'arbres ou d'autres rnodalités de mise en valeur des

terres peuvent sécuriser les droits sur les terres. En outre, certaines catégories sociales

ftttt 
femrnes par exemple) peuvent être privées de droits de prop rtétésur certaines des

ressources alors même qu'elles constituent les principales utilisatrices.

I
Ces thèmes cherchent

]*irt"t entre I'utilisateur et

l'échelle d'appropriation des

I

surtout à faire deux gpes de distinctions : celle pouvant
le propriétaire des terres d'une part ; celle concernant

terres au sein de I'unité farniliale, d'autre part.

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

r I-e questionnement commence par un inventaire des ressources et des catégories

lociales (homme, femme' propriétaire, tenancier, etc...) impliquées dans leur exptoitation.
Pour chaque catégorie sociale d'une espèce, les thèmes suivants sont abordés :

Existence de droits pour planter des arbres et utiliser ses produits ? possibilité
d'exclure dhutres catégories sociales ? Si oui, quelles catégories sociales et
pourquoi ?

Modes d'âcquisition des droits sur les produits forestiers ? I-es droits fonciers
sont-ils extensibles sur les arbres qui s'y trouvent ?

- Les droits acquis sur les ressources ont-ils une durée dp vie déterminée ?

- Peut-on transférer les droits acquis sur les arbres par : vente ? don ? prêt ?

cæs droits sont-ils transférés avec la terre qui les porte ?

- Ces droits peuvent-ils être hérités ? Si ouir pâr qui ? Si non, à qui ces droits
reviennent-ils ?

' Le détenteur des droits sur la rcssources peut-il exclure d'autres utilisations et

/ou utilisateurs des arbres ?



2.3.2.

I^a gestion de ces unités spatiales comporte des aspects qui ne sont pas

correctement saisis en interviewant uniquement les unités de production. I-es thèrnes

importants à étudier ici incluent une identification correcte de la communauté,

I'identification et I'analyse des instirutions chargées de gérer ces unités spatiales, la

compréhension des mécanisrnes de contrôle mis en oeuwe par ces institutions et I'analyse

de la diversité des intérêts et motivations des unités de production concernant les espaces

communs.

À ldentification de la communauté

- Identification des terres qui ne sont pas possédées par les unités de

production mais qui sont utilisées par toute la communauté villageoise.

Pour chaque unité spatiale poser des questions sur les aspects suivants:

étendue de l'espace concernée ;

utilisation de I'espace et ordre d'importance ;

périodicité des utilisations ;

espèces d'arbres présentes ;

ces espèces ont-elles été plantées ou sont-elles des pousses naturelles ?

si elles ont été plantées, pâr qui ?

Qui a droit aur terres communes ?

- Y-a-t-il des facteurs qui limitent I'utilisation des terres cornmunes

- C-omment est-ce que la communauté est définie ?

- Est-ce que tous les membres de ta communauté utitisent

comrnunes ?

les terres

,*.'tt .,1,,;,,+ç.tlttjiit{{È 1.*rift ,.:È..##iEnà{k,
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I
lB.
I

Identification des institutions et des

oeu?Te (lnformateurs-clés ou entretien

mécanismes de contrôle mis

de groupe)

- Est-ce que les non-rnembres de ra cornmunauté sont excrus deI
I
I
t
I
I
t

I'utilisation des terres cornrnunales ? euelle structure est chargée de

I
I
lc'

L'objectif ici est, d'une part, de cornprendre les droits que les individus et les
s ont sur les terres communcs' comment ces droits sont définies et, d,autre part,
comment différentes utilisations des ressources par différents individus et familles
t entraîner des intérêts divergents pour la survie et la gestion de ces ressources.

I'apprication de cette mesure ? comment ?

- D'où est-ce qu'elle tient son autorité ?

- comrnent est consdruée cette struch,re ?

- comment est-ce que ra structure prend-eile ses décisions.
- Qui élabore des règles d'accès aux ressources des terres cornmunes ?

Qui les exécute ?

- I^a ou les structures cherche-t-elle(s) à réguler les niveaux d,utilisation
des ressources par les membres de la communauté ? Si oui, comment?

- Quelles sanctions sont prérues pour res contrevenants ?
- Quelle est leffïcacité de ces sanctions ?

- ces règles sont-elles reconnues par les instances gouvernementales ?
Est-ce que ces instances les appliquent ?

- Commeni est-ce que les conflits sur I'utilisation des terres cornmunes
sont réglés ? etc...

_t

Motivations individueiles et droits sur les terres communes

I
I
I
I
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Quclques questions-types sont les suivantes :

- Qui utilise les. ressources sur les tcrrcs communes ?

- certains individus ou familles ont-ils des droits sur certaines ressources ?

- D'où tiennent-ils ces droits ?

- L,existence de ces droits entraîne-elle des usages particuliers ?

- Est-ce que les hommes et les fernmes ont les mêmes droits ?

- S'il n'y a pas de droits individuels, quels droits est-ce que les membres de la

communauté ont-ils pour utiliser les ressources ?

- Est-ce que ces droits sont partagés par les hommes et les fernmes ?

- Est-ce que tous les membres de la communauté utilisent lcs ressources pour

les rnêmes usages ?

- Peut-on utiliser les ressources sur les terres communes à tout moment ?

- Y a t-il une limitation sur les quantités que I'on peut prélever ?

- Peut-on vendre les produits tirés des terres communes ?

2.3.3.

L'objectif ici est de comprendre les interactions possibles entre les communautés'

les agriculteurs et les forêts, même si la création de ces réserves répond souvent à un

souci d,empêchcr ou de réduire cette interaction. En fait, les agriculteurs utilisent,

légalement ou illégalement les forêts réservées et il n'est pas réalistc d'ignorer cet état

de fait.

Il s'agit ici d'explorer les utilisations et droits que se donnent les agriculteurs sur

tes forêts réservées. Les types de questions suivants peuvent être posés :

Utilise-t-on les ressources sur les forêts classées ?

euelle est la périodicité de cctte utitisation (annuelle, saisonnière) ?

certains individus et famillcs ont-its dcs droits sur des rcssources sc trouvant

dans les forêts réscrvées ?
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D'où tiennent-ils ces droits ?

Y a t-il des modalités d'utilisation particulières sur les ressources sur

lesquelles ces individus ou farnilles ont acquis des droits ?

Iæs femmes ont-elles les mêmes droits que les hommes ?

S'il n'existe p€N de droits individuels, quels les sont les règles générales

d'utilisation ?

4.2. Exemples de grilles d'analyse

4.2.1. Identificatioq des "produits" tirés des arbres

- bois de chauffe

- bois d'oeuwe

- fnrits

- ressources fourragères

- engrais vert

- autre (préciser)

4.2.2. Identifigation .des ressources

- Pour chaque produit, identifier les arbres qui les donnent.

I
I
I
I
I
I

Exitences de règles sur la plantation et entreticn des arbres ?

Si oui, identifier les personnages ou instanccs qui édictent ces règles ?

Existence de règles d'appropriation sur les arbres ?

Qui élabore ces règles ?

Ces règles s'appliquent-elles aur( produits des arbres ?

Pour chaque produit, identifier les personnages impliqués dans son

exploitation.

Techniques d'exploitation utilisées.

Périodicité de I'exploitation.



4.2.3. Résu ltats ct va

destination des produits forestiers

. autoconsonlmation

. ventes

production tcrminalc

production intermédiaire

contribution cfe larrrre et cfe ses procruits à
production

. revenus tirés

. amélioration de I'alirnentation

. améliorarion de la fertilté des sols.

I'amélioration du système de

96

Sourcc : ISItAfEquipc Sysrèmes de Production de Djibélor.



Photo 11 : Des petites filles de Risso devant leur maison'
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