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Sommaire
 

Ce document 6tudie et analyse les dossiers recueillies en p6riode "d'hivernage" sur 40exploitations agricoles de type familial (concessions) situ6es dans la dfl6gation SAED de Bakel.Vingt-neuf de ces concessions sont situ6es dans la region du haut et du bas Goy6 et ABakel et sontcultivdes par des families Soninkfs. Onze concessions Toucouleurs sont regroupfes autour de Nayeet de Guitta sur la rivi~re Fal6m6. Etant donnf que les r6sultats de cette ftude ne portent que surles groupes 6chantillonn6s, ilest impossible d'en tirer une extrapolation valable qui permettrait dese faire une idle de la situation dans l'ensemble des regions. 

Les donndes primaires amassfes durant les premiers mois de ce programme d'6tude socio-6conomique constituent le premier chapitre de ce rapport. On y remarquera que les sommes par habitantcorrespondant aux envois d'argent des 6migr6s sont plus importantes pour les membres des familiesSonink6s que pour les Toucouleurs. Chez les Soninkfs, les fermes familiales sont plus grandes, etle pourcentage des 6migr6s par rapport A]a population est plus important. Les pr6cipitations sontplus faibles dans la r6gion habit6e par les Soninkfs. 

L'importance de l'irrigation dans l'agriculture des regions a 6t6 traitfe dans le chapitre suivant etconcerne surtout la culture du riz. On y notera plusieurs points importants : 

Premi~rement, la production du riz n'est "rentable" que dans ]a mesure oi la main-d'oeuvrenfcessaire est foumie, Abas prix, par la famille du cultivateur. Sans ce travail, la plupartdes personnes seraient au ch6mage. Comme la superficie des terrains cultivfs reprfsenteen moyenne 0,87 ha par concession, ]a main-d'oeuvre familiale suffit gfn6ralement t assurer
la production; la main-d'oeuvre extfrieure ne reprfsente qu'environ 4 % de la main-d'oeuvre 
totale nfcessaire Ala culture du riz. 

Deuxi~mement, le rendement AI'hectare est bien inffrieur au rendement thforique. Le plushaut rendement obtenu correspond 6,35 tonnes de riz pour une concession situde dans laregion de Bakel; le deuxi~me rendement le plus 61ev6, avec 4,59 tonnes, a 6t6 obtenu dansune concession situfe dans la region de Aroundou. On peut consid6rer que ces rendementssont proches des rendements thforiques maximums. Le rendement moyen pour toutes lesfermes 6tudifes a 6t6 de 2,70 tonnes. Le rendement moyen le plus 61ev6 par village A6t6
obtenu ABakel: il est de 3,75 tonnes 

Troisi~mement, ilest 6vident que l'am6lioration des rendements aura un ;mpact surl'augmentation de Ia productivit6 et de la rentabilit6. Cependant, l'analyse des investissements necessaires indique que les coots de pompage de l'eau reprdsentent de 28 p. cent (cotvariable) Aplus de 50 p. cent (cots fixe et variable) des investissements totaux. 

Quatri~mement, Ia production actuelle reprfsente une part importante des cfrfales nfcessaires Ala subsistance des membres d'une concession. Pour les petits producteurs, obtenir une production qui assurera leur subsistance constitue l'argument de base logique qui leurpermet de prendre une d6cision. Jusqu'A ce que l'on puisse obtenir une augmentation du 
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rendement qui dfpasse les besoins en subsistance des families productrices, la culture 
d'irrigation sera limitfe par la faiblesse des investissements et l'emploi d'une main-d'oeuvre 
familiale non rfmundrde. 

Une ftude des productions des cuitures conventionnelles montre la mfdiocrit6 des rdsultats : les 
rendements inffrieurs ont 6t6 provoqu6s par le retard ou l'avance de ]a saison des pluies. Certaines 
cultures traditionnelles tels que le sorgho, le millet et Ie ble m6ritent cependant d'6tre prises en 
consid6ration car elles permettent de remplacer le riz S des cofits de production beaucoup plus 
faibles. Avec ces c6rfales, on peut obtenir des rendements sup6rieurs S quatre tonnes en culture 
irrigue. Les besoins en eau et en main-d'oeuvre sont nettement inffrieurs Aceux de la culture du 
riz. I1semble que ce soit IAla solution d'avenir pour les regions dont les sols ne sont pas aptes A]a 
culture du riz et qu'elle permettra d'augmenter le nombre de rfcoltes. 

Le chapitre suivant a trait aux immigrants. II montre que leurs envois d'argent reprsentent une 
part importante des investissements n6cessaires Al'irrigation pour la culture du riz. En raison du 
manque d'institutions de credit dans ces regions, les investissements n6cessaires Ala culture du riz 
doivent venir des populations mmigrfes. II est 6vident que les envois d'argent des immigrfs, 
investis dans la production du riz, entrainent la diminution des dpenses en nourriture de la 
population restfe sur place. 

La migration internationale est un syst~me bien 6tabli chez les Soninkfs. Elle est probablement life 
au fait qu'historiquement cette region n'ajamais 6t6 capable de rfpondre aux besoins alimentaires 
de sa population. L'immigration internationale a 6t6 institutionalise dans ia socidt6 Sonink6 au 
point que I'on peut considfrer la famille Sonink6 comme une entreprise locale Avocation intema
tionale dans laquelle les dfplacements de personnes et de capitaux sont consacrfs Aun certain 
nombre d'activitfs. Assurer la subsistance des populations rest es sur place en fait partie. 

Mme s'il devient possible d'augmenter nettement la production et la productivit6, pour les envois 
d'argent des immigrfs continueront Ajouer un r6le important pour le dfveloppement local. 

L'importance de l'irrigation pour les difffrentes cultures ( riz, sorgho) et ma's par rapport aux 
besoins en cfr6ales des concessions ressort des conclusions et des recommandations de cette 6tude. 
Dans l'ensemble, le pourcentage de cfrfales rfcoltfes dans les zones irrigufes repr6sente deux-tiers 
de la production de cfrfales totales (cultures traditionnelles et irrigufes). 
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I Introduction 

Les donnees socio-6conomiques de base et les statistiques serviront Amesurer 'impact du 
projet et A identifier les moyens h mettre en oeuvre ainsi que les contraintes imposdes S toute 
intervention. Ce rapport est le r6sultat d'une deuxie'me periode d'6tudes menses en fdvrier et mars 
1990. Les objectifs de cette visite 6taient de rapporter suffisamment de donndes de r6f~rences plus 
prdcises et d'analyser les rdsultats amass6s pendant la pdriode "d'hivernage". La finalit, de cette 
analyse est de mettre en 6vidence et d'6tudier en profondeur les strat6gies 6conomiques applicables 
aux concessions dtudides, qui constituent Ia base de l'organisation socio-e6conomique de la r6gion. 

Ce rapport constitue une 6tude socio-6conomique de la performance agricole des concessions 
pendant Ia p6riode de culture correspondant SIa saison "d'hivemage" 1989-90. 11 met I'accen. sur 
l'irrigation, ainsi que sur l'importance des choix effectu6s par les cultivateurs de la d6legation de 
Bakel et celle des stratgies q,'ils ont employ6es. Nous avons essay6 de d6monter le raisonnement 
Al'origine des prises de d6cision des cultivateurs en matiire d'agriculture. 

Ce rapport intrimaire constitue une 6tude compite de ]a p6riode de production "d'hivernage".
Les donn6es concernant la culture Walo (culture en terrain inond6) ne nous sont pas encore 
parvenues. Nous continuons A6tudier d'autres sources de production et de revenus. Cette 6tude 
constitue n6anmoins une excellente entr6e en matiire car elle permet d'exposer un certain nombre 
de prcbIWmes et de solutions qui se rapportent aux cultures irrigues dans ia d616gation de Bakel. 
Un rapport annuel final plus complet sera rdig6 en juin lorsque nous serons en possession de 
donn~es annuelles compl~tes. 

Le calendrier de la figure 1 montre les diversess phases de la production utiles Al'6tude socio-dco
nomique. 

Figure 1
 
Calendrier des cultures
 
D6lMgation de Bakel
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Une 6tude socio-6conomique doit tre bas6e sur un syst me de surveillance qui tienne 
l'6talement dans le temps, en fonction du calendrier ci-dessus, des donndes. Le d6but de la 
pdriode de calendrier considdrde est ddtermin6 par I'arrivde de la saison des pluies annuelles. 
Si elle est en retard, comme ce fut le cas en 1989, les cultures traditionnelles et par consequent
les rdcoltes seront retarddes. Ce calendrier a 6td 6tabli pour une pdriode d'environ six mois de 
cultures traditionnelles (pendant la saison des pluies) et tient compte des variations du debut 
de la saison des pluies. Les pdriodes correspondant au riz de printemps et au riz tardifindiquent
de faqon approximative les periodes correspondant au d6but de la culture du riz. D~s le ddbut 
des cultures, la priorit6 est donnde A ]a pr6paration des champs et aux semailles des cultures 
traditionnelles. I1en r6sulte une mise en culture du riz tardive. La prise en considdration de 
ces variations nous permet d'6tablir un calendrier rdaliste d'6tudes concretes et analytiques sur 
la prochaine ann6e agricole (1990-91) : 

1. 	 Janvier-fidvrier1991 :Rapport intdrimaire coritenant un rdsum6 et une analyse des rdsultats 
des cultures irrigu6es et des cultures traditionnelles. 

2. 	 Juillet - aoat1991 : Rapport final avec I'analyse des donndes annuelles, les conclusions et 
les recommandations, ainsi qu'un plan 6tablissant le calendrier des activitds de contr6le pour 
l'ann6e suivante. 

Ces deux rapports constituent la base du syst~me de surveillance socio-6conomique. Selon 
la repartition actuelle des tfches, l'6conomiste responsable du programme effectue des 
visites ponctuelles de mani re A 6tudier et A analyser les donndes lorsqu'une quantit6 
suffisante d'informations est disponible. Le spdcialiste du ddveloppement rural (membre
Aplein temps de l'6quipe) est en charge des rapports mensuels. Tant que cette r6partition
des tfches est effective, les rapports mensuels ne pourront s'adresser qu'aux activitds des 
membres de l'6quipe "statistique". De fagon iddale, les rapports trimestriels devraient 
contenir des donn6es plus abondantes provenant des activitds de surveillance et des 
informations concernant le ddmarrage ou la fin 	d'6tudes ponctuelles et spdcifiques. 

Dans 	ie cadre du syst~me mis en place, l'6conomiste de la mission a effectua deux visites de 
deux mois. La premiere lui a permis de modifier le syst me de surveillance. La deuxi~me, en 
cours, a pour but de verifier les operations sur le terrain, d'analyser les donndes de rdfdrence 
et de rddiger le rapport intdrimaire. Une itroisi~me visite est programmde pour juin, qui 
permettra la r6daction du rapport annuel. 

II est recommand6 qu'un professionnel soit embauch6 Aplein temps l'an prochain pour diriger les 
dquipes de surveillance du programme d'6tudes socio-6conomiques (annde agricole 1990-91). 

Le syst me de surveillance dont la fonction primaire 6tait d'6valuer l'impact des interventions 
proposdes a permis aussi d'obtenir des rdsultats importants : il constitue une source importante 
et un syst me de feedback d'informations qui ont aid6 Aprendre des decisions pour nombre 
de projets dans le secteur du developpement agricole et de determiner les facteurs d'aide au 
niveau du groupe familial ou du cultivateur. A l'avenir, il serait prdfdrable que le spdcialiste

plein temps participe pleinement au projet SAED avec les autres cadres qui travaillent dans les 
diff6rents secteurs du ddveloppement institutionnel, des organisations de producteurs, etc. 
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II Etude primaire 

L'6tude et l'analyse des donn6es de base pour le programme de surveillance socio-6cono
mique annulent et remplacent le rapport pr6c6dent r6dig6 en d6cembre 1989. L'ing6nieur conseil 
pr6c6dent avait s6lectionn6 un 6chantillonnage de 42 concessions. Deux concessions ont 6t6 
61imin6es de Ia premiere liste. La premiere, qui ,tait une petite concession situe dans ]a r6gion de 
Naye, est 6liminde car son propridtaire est parti pour la France; la deuxiime a 6t6 rayde de la liste 
car le chef de concession dans la r6gion de Ballou a refus6 de coop6rer avec le statisticien. 
L'6chantillonnage actuel porte donc sur 40 concessions situ6es dans les regions suivantes 

Tableau 1 

Zone , as Goy6 nonibre series dre concessions 
Village Diawara: 6 100 

Y ingara: 6 200 
Commune de Bakel: 6 300 

Hftut-G;OY6 
Aroundou: 6 00 

Ballo 5 5...500 
Fa~trm6 

Naye: 5 600 
Giiita: 6 700 
Total. 40 

Les caract6ristiques de population varient selon les deux groupes ethniques qui composent I'6chan
tillon. Dans les zones de Goy6 et de Bakel, la population (A I'exception de la concession n' 306) 
est Sonink6. i Naye et AGuitta, sur la rivi~re Fal~m6, la population est Toucouleur (de langue
peuhl). Il existe aussi des differences g~ographiques et climatiques entre ces regions (voir annexe 
VIr). Dans la zone de Fal~m6, les pr6cipitations sont g6n~ralement plus 6lev~es que dans la zone 
de Sonink6. Dans cette derni~re, les conditions d'environnement sont plus favorables i la culture 
traditionnelle et l'agriculture est pius orient~e vers l'6levage. Nous aborderons ces differences et 
bien d'autres dans les derniers chapitres de ce rapport, en particulier celles qui concernent la 
participation de la population dans les zones irrigu~es. 

Les tableaux II-A (Sonink~s) et II-B (Toucouleurs) d~crivent les concessions de I'6chantillonnage 
en fonction de leurs classes sociales, de leurs caract~ristiques d~mographiques et des revenus autres 
qu'agricoles. 

L'6chantillonnage porte sur une majorit6 de notables; seulement 7 des 29 families concerndes de la 
zone Sonink6, c'est-A-dire 24 %, sont des m~tayers. Les donn~es sur le niveau social des participants
n'influencent pas cette analyse quoiqu'il eut 6t6 preferable de les prendre en consideration au 
moment de l'6chantillonnage. Quelques travaux sur le sujet ont 6t6 r6alis6s par Bloch (1988) dans 
l'6tude Land Tenure Center qui a 6t6 men~e pendant cette mission. 

-3



Tableau 1I-A 
Concessions de Sonink 's 

Numro de Classe Superficie Nombre Activit s non agricoles
 
concession sociale d'6migr~s
 

participants

DIAWARA Bus Goyd
101 fermier 24 2 phaiacie et petit commerce 
102 notable 13 0 aucune 
103 notable 35 6 aucune 
104 notable 39 2 boutique, directeur de I'dcole arabique
105 notable 16 2 Dioula (commerce)
 
106 notable 
 16 0 . marabout 
YELINGARA 
201 -notable 23 8 chef de village*

202 notable 28 7 "aucune
 
203 notable 13 10 boutique/commerc.,

204 notable 16 3 Dioula/(com merce) 
205 notaeble 22 3 aucune
 
206 notable 19 2 Dioula/(commerce)
 
BAKEL Commune de Bakel
 
301 fermier 14 *1 masons (2)

302 fer1ier I I I menuisier
 
30 notabl 35 4 Boutique/commerca

304 fermier 9 0 employ de ferme
 
305 notable 16 1 marabout/boutique. 

36fermier 7 0 aucune

AROLJNDOU 
 Haut-Goye..
401 notable 31 2 maon, commerce
 

:42notable 
 '19 1 maonn 
403, ferm ier 7 *1 ... . . ..
 
404 nctabl,3 9 *1 aucune 
405 notable 28 2 marabout, 6cole coranique
406 notable 20 3acn 
BALLOU 
502 notable 19 1aucunle 

50 frmier 7 aucune.25 

504 notable I1 0 aucune 
505 notable 2-2 7 aucune 
506 notable 12 6 aucune 
29 concessions, Total: 5 71 80 

Moyenne: 20 2,75 pairconcessicn 

6migr~s supportant financi~rement la conc-essiom; tout en nen fais-ant pas partie. Ces cas n'ont 
pas 6t inclus chins les totaux. 
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La classe sociale peut avoir une influence d6terminante sur I'acc~s aux terres "Walo" situfes le long
de la rivi~re qui permettent la culture apr~s les periodes d'inondation. Les m6tayers reprdsentent 
une source de main-d'oeuvre domestique pour certaines families de notables; en retour, les notables 
doivent porter assistance aux families de mdtayers en leur fournissant de la nourriture. Ces relations 
n'ont pas 6t6 6tudides en d6tail dans ce rapport maisest manifeste qu'il y a des relations sociales 
traditionnelles dans ]a r6gion de Faldm6. I1en ddcoule que ces facteurs pris en compte dans les 
analyses de Ia main-d'oeuvre et de la subsistance devront Etre inclus lors de ]a mise sur pied du 
programme d'fchantillonnage plus 6tendu pour le cycle de surveillance de l'ann6e prochaine. Des 
informations compldmentaires devront Etre obtenues dans le cadre de la surveillance continue
pendant cette 6tude. Cependant, la composition de l'6chantillonnage actuel ne nous permet pas d'en 
faire une 6tude quantitative. 

Les activit6s non agricoles prdsentent un intdrft dans la mesure obi elles constituent un apport au
bien- tre familial. Le programme de surveillance permet actuellement de recueillir des donn6es 
quant h l'importance des revenus des activit6s non agricoles dans l'6conomie familiale. I1sera 

,.Tabau 1-B. 
FaI~m6: Toucoulcurs 

Numro de Classe Superficie, Nombre Activits non agncoles

concession sociale d'migris !ce 6no 


participants 
NAYE
 
601 ermier 8: 1
"transport/charrete
 
602...... notable 10 0 phce/main-d'o-oeuv


603notable 19 3 mrbu 
604 fermier .6 *1raraout 

:606 notable 25, che de vilae 

701 frmier 8 1 aucune 
702 notable 4 0 petit commerce 
703 fermier 11 1 aucune 
704 notable 5 1 aucune, 
705 notable 4 0 pomnpiste (PIV)
706 notable 20 een. 

!1coflctssions,Totnt- .. 124 .9 

Moyenne: 11 0,8 par concession.i1:i0.:iiii:yo::i!a~i:, ::? i::i:! .2o:: :,:: i:i; i~i : i!i!: iiii i ! iii : ! i: :!i~ ~ -5-i ~~~ ~ ~ i!ii!ii! i 
* indique le nombre d'individus ne faisant pas directernent partie des familles propri~taires des 

concessions, par exemple, un gendre. Ces ndividus n'ont pas t coi-npt6s dans It total. 



Tableau III 
Caract~ristiques d6mographiques 

Sonink fToucoeurlPopulation totale: 683 137
Population rtsidente: 571 124 
Pourcentage de r~sidents: 84% 91 %Nombre d'6migrds: 112 13.Nombre d' migres participants: 80 " 9.
Apport financier (%): 71%90 690-1o
% immigrant dans la fraction population: 16 % 9%Moyenne 6e non r6sidents supporters: . 7 14Moyenne d'age des chefs de fami lies. 

. 

54 
. 

44
Nombre moyen d'6pouses pour un chef de famille ?:2 

. 

Nombre d'6pouses moyen par indiviOu dans la concession: 2 1 

possible d'en determiner clairement l'impact lorsque les donn6es d'une ann6e complte auront 6t6
collationn6es. L'importance relative des revenus non agricoles peut ,tre d6montrde par rapport A
toutes les activitds de production, qu'elles soient agricoles ou non agricoles. 

Les tables I-A et 1I-B indiquent certaines diff6rences entre les groupes Soninkds et Toucouleurs;
la principale 6tant le nombre d'individus constituant ]a famille (sur ]a concession) : le nombre de
membres des families Toucouleurs 6tudi6es 6tait environ ]a moitid du nombre de membres desfamilies Soninkds correspondant (11 par rapport A20 membres). Ces differences sont d6taillies autableau III dans lequel les caractristiques d6mographiques des deux groupes sont compardes et 
resumees. 

Bien que le nombre de families Toucouleurs 6tudi6es soit relativement faible par rapport au nombre
de families Soninkds correspondant, on peut essayer d'6tablir une comparaison. I1est clair que lesfamilies Sonink6s comptent un nombre plus important d'6migris participants. Dans une familleSonink6, on compte 7 membres pour un 6migr6 apportant un soutien financier alors que pour une
famille Toucouleur on compte 14 membres pour un 6migr6. De plus, un pourcentage plus important

d'6migr6s Sonink6s apporte un soutien financier aux families. Cette diffhrence marquee quant A
l'utilisation des ressources humaines apparaitra clairement dans les paragraphes ou dans leschapitres qui suivent et qui concernent les strategies economiques et agricoles de gestion des groupes
familiaux. 

On peut faire une observation sur les deux groupes, la taille des families et leur composition. Parmiles Soninkds ]a famille vivant sur la ferme inclut gdndralement les 6pouses des 6migrds travaillantAI'6trange. Les "autres 6pouses" sont gdn6ralement les femmes des frres du chef de famille. Cesfemmes sont souvent les 6pouses d'hommes travaillant A l'6tranger. Chez les Toucouleurs, cesfemmes sont moins nombreuses et sont souvent les femmes du fr re du chef de famille qui reside 
sur la ferme. 
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Un dernier mot concernant I'age moyen des chefs de famnille : il est d'environ 54 ans chez les 
Soninkds et de 44 ans chez les Toucouleurs. Bien qu'un certain nombre de variables puissent 6tre 
prises en considdration, on peut accepter le fait que cet age est la raison pour laquelle les concessions 
Soninkds sont plus importantes et sont Aun stade de ddveloppement plus avanc6 que les concessions 
Toucouleurs. I1en r6sulte aussi que les exploitations familiales Toucouleurs sont parfois divis6es 
tr~s t6t aprs leur 6tablissement en unit6 de moindre importance. Cela tient probablement au fait 
que leur 6conomie est plut6t bas6e sur l'6levage et la transhumance. 
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III Cultures irrigu~es 

Ce chapitre constitue une 6tude de la participation (investissement) des concessions 6chantillonndes
dans le pdrim~tre irrigu6 villageois (PIV SAED); on a analysd la main-d'oeuvre, les capitaux
investis, la production et les profits tires de l'irrigation. 

Quatre des communaut6s 6chantillonn6es ont pratiqu6 ]a culture irrigu6e du riz pendant Ia saison
"d'hivernage" 1989-1990 (Diawara, Bakel, Aroundou et Ballou). Dans ces zones, on a aussi
pratiqu6 de petites cultures irrigu6es de sorgho et de mals. Les cultivateurs de la region de Yelingara
ont produit du sorgho par cultures irrigu6es car les sols sablonneux ne se pr taient pas la culture
du riz. Les habitants des r6gions de Naye et de Guitta n'ont pas particip6 la culture irrigude pendant 
cette pdriode. 

Les tableaux IV et V donnent un rdsum6 des rdsultats obtenus par le syst~me de surveillance mis 
en place. Les donn es brutes sont pr sentdes dans les tableaux de I'annexe. 

Tableau IV 
* 	 Productetrs de riz - Production 

Production Superficie Superficie Production
 
Village moyene t toale
.moyenne 

(nombre de concessions) 	 moene.. hzusa' tonnes.ha 


Diawara (6) 2,36 1,37.. .... 8,24 19,4. 
Baround(6 ....... 	 3,75 0,69 4,14 15,5


2,18........, 4,33....94.
 180,72.,
KBaI lou (5) 	 2,96 0,61 3,03 9,0. 

Moyenne (23): 	 2,70 0,87 (19,74) (53,3) (Total),: 

Bien qu'on ait parfois obtenu des productions 6lev~es de riz, jusqu' 5 tonnes A l'hectare,
I '6 chantillonnage indique des moyennes plus modestes de production de 2,7 t/ha. On peut expliquerces rendements infrrieurs en grande partie par le fait que : (1) le piquetage du riz s'est fait
tardivement car les cultivateurs ont attendu que la saison des pluies soit tr~s avancde avant de d6buter
la culture des p6rim6tres et qu'il soit devenu 6vident que leur culture traditionnelle ne rapporterait
rien. Le piquetage du riz tard dans la saison 	entraine une diminution de la dur6e d'exposition au
soleil et A ]a chaleur, facteurs determinants pour obtenir des rendements 6lev6s. (2) Une invasion
d'insectes a eu un effet ntgatif sur Ia production. ABallou, obi l'on a utilis6 des pesticides, le
rendement 6tait de 2,96 t/ha. AAroundou, le rendement 6tait inf6rieur d'environ un tiers (2,18 t/ha),
l'intensit6 des pluies et les routes effondrdes ont empfch6 la distribution des pesticides. 
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La region de Bakel a obtenu les rendements les plus elevds, environ 3,75 t/ha. Ceci est certainementd6 au fait que les cultivateurs de la region ont donn6 plus d'importance h la culture du riz en raisonde la qualit6 des sols des pdrim~tres irriguds villageois de la commune qui se pretaient particuli6
rement A,la culture du riz. La route d'acc~s au village est restde ouverte, permettant d'amener lespesticides ndcessaires pour combattre l'invasion de sauterelles, ce qui a probablement contribu6 A 
l'obtention de rendements plus 6levds. 

Bien que les concessions 6chantillonndes aient abandonnd les cultures irrigu6es Naye et hGuitta,
on a pu enregistrer certains parametres concernant la superficie des champs cultiv6s et les rende
ments dans un petit p6rim&tre de 9 hectares de la r6gion de Naye I qui a dt6 partiellement mis enculture pendant la saison des pluiesl989-90. Un hectare du p6rimtre seulement a pu etre irrigud.
Le rapport indique qu'une zone en creux d'environ 2 hectares au milieu du p6rim&tre gardait I'eauet permettait la culture du riz. Une autre zone d'environ 0,36 hectare fut utilis6e pour le sorgho enculture irrigude avec un bon rendement; il a cependant dt6 impossible de contacter le proprietaire
pour lui demander Acombien de sacs s'dlevait sa production. Tous les champs irrigu6s ont 6t6 

Tableau V
 
Irrigation Nave
 

Culture 	 Superficie Productin Rendeme .
 
des champs t.ones)
 
(tonnes)
 

Sorgho 	 0,3368 ha inconnuera ... ppor. p

Riz 0,1327 ha 0p400 3,02 t eha -xc.

Riz. 0,1200 ha 0,0 7 irrigations,. onnies
 
Riz 0,1452 ha Q.0 
 5 irrigations, abandonnes. 
Ri 0,lS155ha 0,231. 1,53 t/haRiz 0,3683 ha 0,0 .3irrigations, abiardonne 

.Riz 0,144 ha 0,385 Z67 tha 
Ri ,40 a0,616 4,39 t/ha.Total 	 1,33 ha Superficie totale cultivie 0,9345 ha 

mesurds. L'irrigation a 6t6 compl{tement abandonn6e dans la r6gion de Guitta. Les rdsultats 
concernant la region 	de Naye sont les suivants : 

Dans le pfrimgtre de Naye I, au ddbut de la saison, la superficie totale irrigu6e 6tait de 1,33 hectare;
0,97 ha 6taient en rizi res. Griice h l'irrigation abondante de certaines rizie'res, on a obtenu desrdcoltes sur 0,57 ha. Selon les informateurs, la principale raison qui a pouss6 les cultivateurs Aabandonner l'irrigation a 6t6 le manque d'argent comptant ou de credit qui leur aurait dtd ndcessaire 
pour couvrir le coot du carburant destin6 AI'irrigation et leurs investissements. Dans une conver
sation avec l'un des cultivateurs qui avait abandonn6 Ia culture de sa rizi~re apres sept campagnes 
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d'irrigation, ii s'est avdr6 qu'il n'avait plus d'argent pour continuer. I1indiquait que son fr~re quitravaillait en France lui envoyait environ 30 000 Fr. CFA par mois et que cet argent 6tait n6cessaire 
pour nourrir une famille d'environ 20 personnes. L'emploi d'ou,':ers agricoles n'est pas possible
compte tenu des disponibilit6s financi~res de ]a famille. Un autre frgre qui s'occupe du troupeau
familial (environ 45 tetes de b6tail) n'est g6ndralement pas disponible pour aider aux cultures. Cela 
aussi reprdsentait une contrainte. 

Cet homme a r~sum6 ]a situation en disant qu'il valait mieux vendre un veau ou deux chaque ann6e 
pour acheter des cdrdales que d'investir de l'argent et de ]a main-d'oeuvre rares pour planter du riz 
sur un petit champ de 0,12 hectare. II a r6colt6 environ 600 kilos de ma's dans ses champs cultivds 
selon les m6thodes traditionnelles. 

I1est 6vident que cela ne reprdsente qu'une petite fraction des besoins d'une famille en c6rdales de
20 personnes. En tanL que chef du village, les 30 000 Fr. CFA qu'il recevait des membres immigres
servaient A,subvenir aux besoins de sa famille mais aussi Afournir des cdr6ales Ad'autres personnes
qui en manquaient. Nous apporterons plus d'6claircissement quant A la decision concernant
l'abandon de la culture du riz dans un chapitre traitant de l'6conomie de ]a culture du riz. 

Comme l'indiquent les tableaux ci-dessus, les r6coltes de paddy (riz non-d6cortiqu6) rient consid6
rablement, allant d'un maximum de 4,39 tonnes par hectare obtenues p'.r un cultivateur ayant utilis6
les quantitds appropri6es d'engraisjusqu'h un minimum de 1,53 tonneh I'hectare pour un cultivateur 
qui a utilis6 moins d'engrais et qui a eu certains problbmes d'irrigation. 

Tableau VI"...
Main-d'oeuvre utilis&e dansl rzre 

......Village ..... s l s i i~e 
Y)A. (% B. (%/). C Oll . Ffliawar"a 158.(84) 30 2-1(.5) (11).49417r. 1,337 138


Bakel 1 89. (81) 41 (18)...3 1) lSOOFr, 0,69 337

Aroundou 386 (92) 24.(6) 
 8 (2) 629R. 0,62 674,

Balou 303 (94) 6 (2).12 (4) 239Fr. 0,61 S31
Moyenne . 264 (89) 32 (7) 607F 0,8718 (4) . 343. 

A =. Main-d'oeuvre familiale enjournees de travail par personne
.B = Non r~mun&r6e ou 6change en journ6es de travail par personne
.: = Maifid'oeuvre embauch6e (en journes de travail) par personne

::.1 indiqie le pourcentage de la mainr,-d'oeuvre totahk utilis&i dans chaque cat6gorie.
:,lDi Salaire moyen ddpenses totales divisges par lenombre dejoume de travail de personnes 

embauch~es. 
'E Superficie moyenne des champs. 
:F= Moenne de jou.&--s de travail par personne , I'hectar
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La main-d'oeuvre constitue une contrainte importante pour ]a production lorsque un certain nombre
de membres de la famille partent travailler h 'dtranger. Les ressources en main-d'oeuvre sont un
des facteurs qui ddterminent les surfaces cultivables par les membres de la famille. Nos informateurs 
nous ont souvent indiqud que l'on pourrait doubler ou tripler la superficie des zones irrigufes en
utilisant la m.me main-d'oeuvre si le nivellement du terrain et des canaux dtait fait correctement 
dhs le ddbut. L'dquipe d'assistance technique de Harza essaie actuellement de trouver des solutions 
?. ce probleme et de d6terminer dans quelles mesures les difficultds que prdsente le nivellement du
terrain (qui a 6t6 rdalisde par la main-d'oeuvre locale) et l'adduction ('eau peuvent &trer6solues par
les fermiers. 

Le tableau VI montre les types et le nombre de travailleurs employees dans les rizi~re pendant la 
saison "d'hivernage" 89-90. 

Comme on peut le constater au le tableau ci-dessus la majorite de la main-d'oeuvre est fournie par
]a famille; le travail 6chang6 est gdn6ralement plus important que !a main-d'oeuvre embauchde. 
Cela s'applique surtout en p6riode de rdcolte. La main-d'oeuvre embauchde ne reprdsente que 4 pour cent de la main-d'oeuvre totale pour tous les producteurs de riz inclus dans l'6chantillonnage.
A Diawara, dans le Bas-Goy6, oOi il a 6t6 rapport6 que la main-d'otuvre 6tait plut6t rare, on a utilis6 une proportion plus 6leve de main-d'oeuvre embauch6e. A Bakel e. dans le Haut-Goy6, les
familles fournissaient ]a main-d'oeuvre plus facilement. I1 faut remarquer que la superficie 
moyenne des champs dans la r6gion de Diawara est presque le double de celle des champs desrdgions du Bakel et du Haut-Goy6; en d'autres termes, les regions dans lesquelles on a utilis6 le 
pourcentage le plus 6lev6 de main-d'oeuvre embauch6e, correspondent celles dans lesquelles leschamps ont ]a plus grande superficie. Cela sugg re que l'embauche de main-d'oeuvre est un
palliatif auquel on a recours seulement lorsque la famille ou la main-d'oeuvre 6changde ne peut
rdpondre Aula demande. 

I est vraisemblable que dans les r6gions d'Aroundou et de Ballou oii on a utilis6 une main-d'oeuvre 
importante par hectare (Aroundou, 674 journdes de travail par hectare et Ballou 531 journdes de
travail par hectare), les ressources en main-d'oeuvre ddpassent les besoins reels. Etant donn6 les
mauvais r6sultats obtenus avec les cultures traditionnelles et le passage tardif A la culture du rizpendant la saison des pluies, il est probable que l'excddent de main-d'oeuvre disponible fut utilis6
dans les rizi~res. Cette sur-utilisation de ]a main-d'oeuvre et la petite taille des rizi~res nous am~nent
Anous demander quelle doit etre Ia superficie des unit6s de production par rapport aux capacitds de 
main-d'oeuvre de la concession ou de la famille pris dans son sens large. Si en fait il y a un surplus
de main-d'oeuvre qui d6passe les besoins de la culture en rizieres, on peut probablement mettre en
doute l'utilit6 de la plupart des personnes employdes dans les rizi6res d'Aroundou et de Ballou. 

La main-d'oeuvre embauch e et r6mun&r6e provient de deux sources principales. La premiere
source correspond Aune main-d'oeuvre migratoire que l'on appelle sourga. Dans la ddldgation de
Bakel, on appelle normalement ainsi des Maliens que l'on nourrit et que l'on loge en 6change de
trois jours de travail par semaine. Dans la region du Bas-Goy6, il arrive que les nomades Maliens
habitent dans les concessions Sonink6s pendant plus de la moiti6 de l'annde. La deuxinme catcgorie
de main-d'oeuvre est embauchde directement sur place et peut comprendre des nomades sourga
maliens travaillant en dehors des fermes qui les h6bergent. Les salaires (d'apr{s un fermier qui
emploie un nombre important d'ouvriers) sont d'environ 1 000 Fr. CFA par journde "courte" de 

-11 



6 h 1/2 et 1 500 Fr. CFA pour une journ6e complete. Les donn6es recueillies au cours de l'6tudesocio-6conomique (voir le tableau VI) indiquent que les salaires sont inf6rieurs A ces taux; celas'explique par Ic fait que les sourga et la main-d'oeuvre journalire ont 6t6 inclus dans Ia fixation
de la moyenne du salairejournalier. 
 Dans les r6gions de Naye et de Guitta, et pour la r6mun6ration
des travaux dans d'autres formes de culture, Jes salaires peuvent etre inf6rieurs h ces taux, et

s'dtablissent autour de 750 Fr. CFA pour une journde "courte". 

La population locale semble bien avoir bien accept6 I'id6e qu'un investissement est ndcessaire pour 

Tableau VI I.. ... 

Investissements 
(en Fr. CFA) 

Village Valeur des intrants Valeur/he.ctare(nbrt de cas 6tudi~s) achats/conce s'ion de riz 

Diawvara (6) 45 669327
Yelingara (6) 8817 3 .......
(pas 6 

Bake! (6) 41435 40082 
Aroundo(6)89( 
 . .u .8597.. 67331. 

Ballou (5)Ia production . 
4-0 382 .67304.a...............
Naye (5) 3000 edie .........
(a

Guitta (6) 5000 (Pas de rizi~re) 

]a production du riz dans toute ]a zone de dl6gation. VII ci-dessous indiquela Le tableausommairement comment ont dt6 r6partis ces investissements. 

Ce tableau fournit d'abord une indication de ]a r6partition des investissements par rapport aux zonesde rizi~re. I1montre donc l'importance des investissements consentis par les villages qui produisentdu riz (40 000 A48 000 Fr. CFA) compar6s aux villages qui n'en cultivent pas (3 000 A8 800 Fr.
CFA). Une liste dftaill6e des investissements correspondant h la culture du riz est fournie AI'Annexe 
2. 

Pendant ]a premiere visite dans la zone 6tudife, l'auteur a collabor6 avec le Dr Robert Reeser Alamise au point d'un syst~me d'analysel s'appliquant au PIV; ce syst~me permettait entre autres demontrer les profits en fonction de la main-d'oeuvre et des investissements dans les cultures irrigu6es, 
et dans des conditions diverses. 

An AnalyticalModel ForIrrigatedAgriculture,Reeser, R.M. and Brusberg, F.E., Harza Engineering Co.,
Bakel, S6ndgal, d6cembre 1989. 
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Tableau VIII-A 
Rendements de ]a production de riz 

(en Fr.CFA.parhectare) 

Achats totaux Valeur totale Revenu mt Revenu net Taille Rendement.:itrants de la production par habitant par lot moyenne moyen 
*.de% lots 

Village
Diawara 79764 1)3520 113756 154708 1,36 2,36

Bake 73 086 307500 234 414 161 746 0,69 3,75
Aroundou 83672 178760 95 088 58955 0,62 2,18

Ballou 72054 243 540 171 486 104 606 0,61 2,97
Moyenne 78924 221400 142476 123954 0,87 2,70
 

Le programme du syst me d'analyse concemant les rfcoltes fut appliqu6 aux donndes concernant
la production du riz et receuillies pendant l'6tude socio-6conomique. Les r6sultats de ces programmes figurent dans l'annexe III. Les tableaux VIII-A, VIII-B et VIII-C en donnent un rdsum6. 

...
" Tableau.- . . B 
Rendement du paddy 

mesurdes en Ulogrammins de paddy, 
::::::,:"::.:
" .':", k,..",:,:":',m..:...'.<: .%.:............................"".-............".........:'..... '
 

Production Rendement net Paddy net 
totale de ]a produc~tion (%de ]~a productioo) 

Village . . "
 
Diawara 3,210 
 1,888 59%.Bakel 2,588 1,973.. 

76%.. 
Aroundou 1,352 719 53%

Bailou 1,812 1,279*Moyene 2,349 
71%~ 

1,51'2 664%.. 

On peut aussi exprimer ces r~sultats ou "b~n6fices" en kilogrammes de paddy; du point de vuesubsistance, les quantit~s de paddy permettent alors de d6terminer les coihs de production et les
profits. Le tableau VIII-B contient ces rtisultats pour les villages 6tudi6s. 

Cette forme d'analyse d6r.-ontre clairement que, pour Aroundou, lorsque la r~colte tombe en-dessous de 2,2 tonnes par hectare, ]a valeur correspondante Aila moiti6 du paddy r~colt6 correspond Ail'argent investi. Les meilleurs r~sultats ont 6t obtenus ABake! avec un rendement de 3,75 tonnes par hectare; ii en d~coule que seulement 24 %de la r~colte a servi Apayer les investissements. 
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Dans ces comparaisons, qui sont bas6es sur des applications du module analytique, on a gardd un
certain nombre de facteurs constants. Le plus important de ces facteurs est le coot de pompage de 
I'eau d'irrigation qui reprdsente ici une moyenne de 28 % du total des investissements. Le 
programme de fixation des coots de l'eau qui est donn6 en annexe III est bas6 sur des coots movens
tir6s d'un certain nombre de facteurs empiriques et hypothetiques. Dans ce cas, le coot variable de
l'eau a 6t6 6tabli A2,80 Fr. CFA par metre cube. Les coots fixes estim6s (un coot additionnel de
6,40 Fr. CFA par mtre cube) n'ont pas 6t6 appliques car ils n'entrent pas dans les calculs des
producteurs. On a 6tabli les besoins en eau par parcelle h7 800 metres cubes d'eau par hectare pour
la dur6e de la saison des pluies. Le rendement du syst~me d'alimentation en eau a 6t6 estim6 A75 %
(25 % de l'eau 6tant perdu). Dans Ia plupart des cas, ce chiffre est inf6rieur Ala valeur rdelle; on a
cependant utilis6 ce chiffre optimiste pour obtenir des r6sultats comparatifs. Nous garderons ces
chiffres jusqu'a ce que des rdsultats r6els soient obtenus quant aux pertes d'eau pendant son 
acheminement durant la prochaine saison de rdcoltes. 

Tableau VIII-C . 

Mesure de la prcxiuctiwit6 (riz) 

Revenu net! Revenu net/ riz i 

journ~e, de metre cube d~corfiqu~f d~cortiqu /Village travail d'eau journ~e de metre cubed'une famille travail d'eau 

d'uve famille 

Diawara 9.6 Fr. CFA .. . 15 Fr. CPA 19 kg 0,31 kg 
Bake n 703Fr, CFA 30 Fr. CFA 11 . 0,30kgAroundou 

.3kg
144 Fr. CFA 12 Fr. CFA 0,28 kg. 

oue dA bn esCs
o s 3d6s st s6kg. .. .. 38kg.Moyenne 3 Fr. CPA 18 Fr. CFA 8 kg 0,35kg, 

Les donn6es obtenues du systome d'analyse des programmes de rcote ont permis de dtermineraussi la productivit6 des rizi~res irrigu~es. Elles sont r~sumdes dans Ia table VIII-C ci-dessous. 

Comme nous pouvons Ie voir ci-dessus, les revenus 6quivalant AIa main-d'oeuvre familiale fournie 
sont, en moyenne, bien en-dessous de Ia moyenne des salaires journaliers locaux. Les salaires 
journaliers courants dans les villages 6tudi6s sont d6iJi bien en-dessous des salaires moyens qiie nous 
avons cit6s auparavant. Dans tous les cas, le revcnu correspondant au prix du metre cube d'eau estbien sup6rieur au coot variable de l'eau distribu6e aux champs (2,80 Fr. CFA); Aroundou est la
seule exception ob le revenu net par m6tre cube d'eau livrd est infdrieur Ala somme des coots fixes 
et variables (12,92 Fr. CFA). Le revenu moyen est d'environ 18 Fr. CFA par metre cube d'eau. 

Le revenu parjourn6e de travail de main-d'oeuvre familiale permet aussi de mesurer la productivit6
et la rentabilitd. A Diawara, par exemple, le revenu moyen correspondant A la main-d'oeuvre 
familiale (valeur nette de ]a r6colte divis6e par toute la main-d'oeuvre fournie par la famille) est 
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d'environ 927 Fr. CFA. La valeur de 19 kg de riz dcortiqud correspondant hunejourn6e de travail(main-d'oeuvre familiale) est de 1 558 Fr. CFA. Dans la moyenne des cas, pour tous les 6chantil-Ions, un revenu de 433 Fr. CFA par journOe de travail de main-d'oeuvre familiale a 6t6 calcuI6 ennimeme temps qu'une valeur moyenne (le 656 Fr. CFA correspondant aux 8 kg de riz produit. Cedemier calcul qui correspond en fait au revenu brut nous aide h mieux comprendre la logique desproducteurs lorsqu'ils 6tablissent leurs revenus en fonction des dfpenses impos6es par la culture en 
irrigation du riz. 

Le dernier facteur permettant de mesurer la productivit6 est donn6 en kilogrammes par metre cubed'eau et servira a comparer le production du riz aux autres r6coltes cultivees par irrigation.
traiterons cela dans le prochain chapitre. 	

Nous 
La derni~rc analyse de ce chapitre est instructive et a traitAla distribution des investissements ou ii l'6tablissement des priorit6s quant aux achats n(cessaires

h Ia production du riz en culture irrigu6e. 

Le module ci-dessus, appliqu6 i la production moyenne des 23 producteurs 6chantillonn6s lors del'6tude socio-6conomique, irdique que 13 distribution et l'ordre de priorit6 des investissements par
hectares sont les suivants : 

1. 	 Achat d'eau (coOt variable de pompage) = 27,7 % 21 841 Fr. CFA2. 	 Semences, engrais, pesticides, etc. = 55,7 % 44 000 Fr. CFA3. 	 Main-d'oeuvre r6munfrte = 10,6% 8 328 Fr. CFA 
4. 	 Outils=6 %4 755 Fr. CFA
 

Total 
 (100%) 78 924 Fr. CFA 

La valeur de la production totale ramenfe Aun hectare se situe aux alentours de 221 400 F.CFA(2 700 kg x 82 Fr. CFA). L'eau et les autres investissements repr6sentent une ddpense d'environ78 924 Fr. CFA ou 36 % de la valeur totale de Ia r6colte. I1est 6vident que si on doit apporter desam6liorations au syst6me, celles-ci devront porter en priorit6 sur le coot de I'eau et les d6penses eneiigrais. En partant du principe qu'il sera difficile de diminuer le prix des produits agro-chimiques
ou des engrais, l'effort devra donc 6tre logiquement reportd sur le pompage de 1'eau et les quantit(sd'eau nfcessaires pour obtenir des r6coltes ainsi que sur le coot de son transport. I1semble que ]agestion de l'eau soit I'une des activitfs qui nfcessite des am(Iiorations techniques. 

I1faut signaler le peu d'importance des coots de main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre embauch6e et
r6muncr6e ne repr6sente que 10,6 % des investissements et ne compte que pour un faible 4 % de
toute la main-d'oeuvre employ6e AIaproduction. La main-d'oeuvre familiale (et Aun degr6 moindre
Ia main-d'oeuvre 6changfe) assure 96 % de la production. I1
est de fait que les membres de la familletravaillent en-desscus du salaire journalier minimum, mais 6tant donn6 I'absence de toute autreopportunit6, ce b6riffice devrait presenter une motivation suffisante pour que 'on soutienne I'int6ret
 
port6 h la production du riz.
 

L'importance de l'irrigation dans la distribution de la main-d'oeuvre utilis6e est indiqufe au tableau 
XIV. 

Comme nous l'avons not6,iI n'y a pas eu de culture irrigufe dans les r6gions de Naye et de Guittaen 1989-90. Le coot de la main-d'oeuvre pour les fermes 6chantilionn6es de la r6gion de Yelingara 
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Tableau XIV 
Distribution de la main-d'oeuvre pour toutes 

les r~coltes c6r6ali res et les arachides 

Moyenne Main-d'oeuvre % de nain. % de main-d'oeuvredu village totale doeuvre pour toutes les 
par jour cultivant cultures irrigu6es 

le riz (par rapport aux cultures 
traditionneltcs) 

Diawara 2,667 43 69 (31)Yelingara 1,739 30 (sorgho) 35 (65)Bakel 2,547 55 55 (45)Aroundou 
 6,245 54 55 (45)
Ballou 4,613 33 33 (67) 

se compare au coot des autres r6gions. Cela signifie que le sorgho qui est la culture irrigu6e ]a plusimportante n6cessite moins de main-d'oeuvre. A l'inverse, le rendement des parcelles de sorghode Yelingara a t6 m6diocre ce qui peut provenir en partie du peu de main-d'oeuvre utilis6e. 

En conclusion, la culture du riz n6cessite l'utilisation massive de main-d'oeuvre familiale et desinvestissements en capital destin6s A l'eau et aux engrais. Pour am6liorer la rentabilit6 de laproduction du riz et lui faire atteindre un niveau qui d6passe les besoins domestiques. I1 faudraprendre un certain nombre de mesures destin6es ? am61iorer la productivit6. Dans le syst me actuel,la production est en grande partie d6termin6e par la participation des families vivant sur ]a fermequi travaillent pour des salaires "r6duits" car ils estiment qu'il leur en coitera moins cher de produiredu riz que d'en acheter sur le march6. Dans la movenne des cas prdcit6s, si les 78 924 Fr. CFAd'investissements avaient 6 employ6s h l'achat de riz d6cortiqu6, on en aurait obtenu 963 tonnes.La production nette a atteint presque 1 386 tonnes, c'est-A-dire 70 % de plus de riz d6cortiqu6 que
si aucun travail n'avait 6t6 accompli. 

Se basant sur les mrmes coots et les m~mes structures de coot pour la r6gion de Bakel, ob l'on avaitune production movenne de 3,75 tonnes par hectare, on obtient des rdsultats plus encourageants.Les d6penses de production ont 6t6 de 73 086 Fr. CFA, ce qui 6quivaut iAenviron 891 kg de rizd6cortiqud. La valeur de ]a r6colte de 1 973 kg 6tait d'environ 161 746 Fr. CFA. En fait, l'apportde quelques 333 journ6es de travail non paydes provenant de ]a main-d'oeuvre familiale a rapport61,97 tonnes de riz ddcortiqu6 Aun coot de 37 Fr. CFA par kilogramme, ce qui repr6sete un rabaisde 55 % par rapport au prix courant sur le marchd (82 Fr. CFA/kg). 

On peut comprendre que les cultivateurs continuent h utiliser ce systame pour produire du riz dansle contexte d'une 6conomie orientfe vers ]a subsistance. Cependant, 6tant donnd les investissementsimportants qu'impose la culture du riz par irrigation et les revenus modestes qu'elle rapporte h samain-d'oeuvre, il est comprdhensible que ]a participation A ce projet ait 6t6 plut6t mediocre. 
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Cependant, le fait qu'un certain nombre de "groupements" soient rest6s organis6s et continuentd'ann6e en ann6e en d6pit de nombreux problkmes techniques et physiques dans les p(rimtres
atteste de la volont6 et des aspirations des participants locaux. 

-17



IV Autres cultures irriguees et autres methodes d'irrigation 

Le riz est la principale culture irrigude de la ddldgation. On a cependant rdussi Acultiver dans les 
pdrim~tres c 'autre cdrdales par irrigation, en particulier lI ob les sols n'dtaient pas aptes la culture 
du riz. (Le :'iz se cultive mieux dans les sols argileux qui retiennent I'eau). 

Dans la r6gion de Yelingara, oi l'on ne cultive pas de riz, les concessions 6tudiees cultivaient du sorgho 
par irrigation. Les donndes collationn6es dans cette communaut6 sont rdsum6es au tableau IX. 

Tableau IX 
Sorgho par irrigation 

Y'elin gara 

n' de concession Superficie production Rendement= = 
en hectares en tonnes (tonesa) 

201 0.5111 MOO0 1.37 
202 0,9989 0.600 0.60 
203 0 5393 0.400 0.74 
204 0.4318 1.188 2.75 
205 1.3584 0.700 0.52 
206 0.9440 0.600 0.64 

Totaux 4.7835 4.188 
Moyennes: 0U973 0.698 O 

Un champ de millet irrigu6 avait 6galement 6t6 plant6 dans la concession nQ 204. Cette parcelle de 
0,3948 hectare a fourni 1,2 tonne de millet soit un rendement de 3,01 tonnes l'hectare. 

En gdndral, les plantations irrigudes de sorgho n'ont fourni qu'une rdcolte assez m6diocre. Cela fut 
d3, parait-il, Aune mauvaise irrigation qui a du 6tre utilis6e surtout pour pallier au manque de pluie. 
Les prdcipitations furent irrdgulires et infdrieures Ala moyenne. Les fermiers avaient tendance A 
retarder l'irrigation en attendant des pluies qui ne venaient pas. Dans ia plupart des cas, l'irrigation 
fut tardive. La pdriode "d'hivernage" de 1989-90 fut aussi marquee par des invasions de sauterelles 
qui caus~rent des ddgfts considdrables aux cultures. 

En ddpit de ces difficult6s, il apparait qu'au moins dans le cas d'une concession, la 204, on ait obtenu 
des rendements substantiels en cdrdales par la culture irrigude du sorgho et du millet. Sorgho inclus, 
la production totale a 6t6 de 2388 kg, ce qui, pour cette famille de 16 personnes dont le besoin est 
estim6 A2300 kg (voir les besoins de subsistance dans le chapitre VI, tableau XII), reprdsente la 
quantit6 de cdrdales ndcessaire pour l'ann6e. 

On a aussi sem6 des parcelles de sorgho dans le pdrim~tre de Diawara II. D'apr~s nos informateurs, 
le syst~me de canaux du pdrim~tre ne fonctionne pas bien. Les ingcnieurs de Harza indiquent que 
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ce mauvais fonctionnement est di en partie Aun probleme d'expansion de ]a superficie du p6rim trequi a 6t6 effectu6 sans 61argissement ou sans amelioration du systime de canaux. En consequence,on a donn6 ]a prioritd i l'irrigation des rizieres; mais une fois celles-ci inond6es, il 6tait trop tardpour irriguer le sorgho de maniire efficace. En fait, la production et les rendements de sorgho dansce pfrimintre ne peuvent tre class6s parmi les productions de cultures irrigufes car l'irrigation y aet6 irreguliere et insuffisante. Le rendement moyen des quatre concessions 6chantillonn~es dans lep6rimitre de Diawara 11 a 6t6 seulement de 530 kg de sorgho par hectare. Cette 	production atteintun rendement semblable Acelui obtenu par culture extensive dans cette zone en 1989. 

L'6chantillonnage a port6 aussi sur quelques cultures irrigufes de ma's : 2 ADiawara et 1 AAroundou. Ces parcelles ont donn6 des rendements au mieux modestes pour des zones indiqueesavec une moyenne de 1,56 tonnes par hectare. Le rendement le plus 6lev6 6tait de 3,77 t/ha AAroundou; le plus faible fut de seulement 0,7 t/ha A,Diawara. 

Ces rendements disparates et gfn6ralement faibles de sorgho et de mais en culture irrigufe sont loind'atteindre le potentiel agricole de ces cultures. Plusieurs facteurs semblent emp~cher l'obtentionde rendement plus 6lev6 dans les cultures par irrigation ou traditionnelles; les principales causes
d'6chec sont les suivantes : 

1) 	 mauvaise strat6gie de la part des fermiers qui ont attendu les pluies trop longtemps avant 
d'irriguer; 

2) 	 difficult6s techniques dues aux infrastructures des p6rim~tres, telles que capacit6 insuffisante
des canaux, nivellement insuffisant des terres, etc.; et 

3) 	 mauvaise organisation dans les p6rimktres auxquels on peut imputer l'irr6gularitd des 
pompages, les retards, etc. 

Ces difficult6s ont 6t6 aggravdes par le fait que ces r6gions ont besoin d'infrastructures tels que: 

4) un meilleur support aux activitfs du syst~me d'expansion; et 

5) 	 une institution de cr6dit efficace destin6e Aprfter de petites sommes d'argent aux agricul
teurs. 

GrAce 	 h des investissements modestes (compar6s ceux n6cessaires pour le riz) ]a culture parirrigation des c6r(ales traditionnelles comme le sorgho, le millet et le maYs pourrait donner desrendements suffisants. L'auteur a effectu6 certaines recherches dans les oasis du Sahara oii il 6taitnormal d'obtenir des rendements dfpassant 4 tonnes de millet (petit mil) Al'hectare par irrigation.I1en est de meme pour le sorgho qui peut fournir, en irrigation, des rendements de 4 A5 tonnes AI'hectare. La culture du malfs permettait aussi d'obtenir des rendements similaires ou sup(rieurs sielle 6tait basle sur une irrigation adequate et des investissements appropri6s. 

Dans les p6 rimitres dchantillonn6s, il y a des zones o6i le sol ne se prte pas Ala culture du riz. Ceszones devraient 6tre affectfes h la production de c6rfales traditionnelles. Les principales c6r6alesconsommfes localement sont le sorgho et le millet. On les consomme gfnralement aux repas du 
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matin et du soir. La r6gion dans laquelle se trouve la d616gation doit importer des cdr(ales poursubvenir h ses besoins; il est donc 6vident que toute production de cdrfales traditionnelles pourrait8tre vendue sur place. Le prix courant du sac de 100 kg de cfr~ales varie au cours de l'annfe
d'environ 7 500 Fr. CFA A10 000 Fr. CFA. 

Dans son rapport sur les cultures irriguees, de mars 1990, le Dr R.M. Retser a examin6 la rentabilit6
de la culture de ces cr3ales dans la d6l6gation de Bakel. Bien que ce rapport soit en cours deredaction, on peut d6jA affirmer que ces types de cultures prfsentent un intfrt particulier. Ellesndcessitent beaucoup moins d'eau et fournissent des rendements substantiels. Leurs culturesnfcessitent aussi moins de main-d'oeuvre que pour le riz. Les moyennes obtenues indiquent 343journ6es de travail pour le riz contre 108journdes de travail pour le sorgho (en parcelles irrigu6es).Si l'on consid~re les cocits 6lev6s du pompage et de l'acheminement de l'eau d'irrigation, et ]aporositd des sols dans certains pfrim~tres qui les rend inaptes A]a production du riz, on voit quecette alternative mfrite d'Etre examin6e avec attention. Nous conseillons au lecteur de lire ce 

document. 
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V Culture extensive 

Comme nous I'avons vu pr6cddemment, en 1989 les pr6cipitations ont 6t6 faibles et mal r6parties.Les sauterelles ont aussi caus6 	des d6ghts importants. Cependant, ]a culture extensive continuepr6senter un certain intret pour les producteurs car elle n6cessite peu de main-d'oeuvre et uninvestissement en capital peu important. Bien que les resultats obtenus dans ]a production du rizque nous avons cites plus haut soient quelque peu optimistes, si les pluies avaient 6t6 ad6quatespour la production de ]a culture extensive lors de la derni~re saison des pluies, ilest probable quele niveau de participation de la population dans les p6rim~tres irrigu6s aurait 6t6 nettement infdrieur. 

Le tableau X indique les zones et les proportions de c6r6ales semdes en culture extensive et en 
parcelles irrigu6es en 1989-90. 

Tableau X 
* 	 Zones de culture ,c6r~ali~res (hectrs 

Iliver 89are90 
Superficies en heclares 

::x:::: X~ Total Non-irriguws Irrigues Total Rendement f

I'dageen riz des c~r~alesSuperf. % superf. (%1') 	 non-ifflgues 

Diawari. 	 21.13 7.16 (34%) 13.97 (66%,') 39% 11%YelngarA 	 11,26 6.08 (54%) 5.18 (46%) SbO 25%
Bakei 9,82 5.80 	 4.14(70%) (42%) 42%7Aundou 7.84 3.93 44% 4.33 (5601) 55% 33%....

BaIlou. 293 1M92 701) 3.01 (37 13% 62%Nay- 8.30 S/O 'I%, 13% 62%0 
4.96. 100%0 

Ce tableau indique une r6partition i peu pros 6gale entre ]a culture irrigu6e et la culture extensivepour les zones de Yclingara, Bakel et Aroundou. II en ressort que le rendement en c6riales obtenu
par culture extensive etait nettement inf~rieur Aceux obtenus dans les zones irrigu~es ou plus petites.
La seule exception concerne Ballou, region dans laquelle les surfaces irriguees repr~sentaient 87 %de toutes les surfaces cir~aliares et ob la culture extensive a produit 62 % de toutes les c~r~ales 
r6colt~es. 

Ces diff6rences 	 se sent accentuies en 1989-90 en raison du niveau gindralement mediocre deproduction de ]a cult' re extensive. Dans ]a r6gion de Bake] et dans le Bas-Goy6, on a obtenu unrendement moyen de 550 kg de sorgho AI'hectare pour 15 producteurs r~coltant. La superficiemoyenne des parcelles 6tait de 2,3 hecto-es; ]a moyenne des d~penses en main-d'c,.Uvre 6tait de83 journ~es de travail par hectare. (Dans cet exemple, nous avons 6limin6 trois cas de parcelles traspetites qui correspondaient Aun nombre dejourn6es de travail excessif. I s'agissait probablement 
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d'une erreur !ors du recueil des donn6es). Le rendement moyen est grossi grfice Atrois concessionsqui ont obtenu des productions de 3 i 4 t/ha. On peut obtenir de tels rendements en semant dans
les cuvettes, la ob le sol retient une quantitd d'eau suffisante pour entretenir les cultures entre lespluies. Pendant Iacampagne "d'hivernage" de 1989-90, un certain nombre de cultures en cuvettesont 6t6 perdues par inondation. Paradoxalement, en dpit de pr6cipitations g6ndralement faibles,les inondations 6taient un problme dans les endroits en cuvettes obi les eaux s'amassaient au point
bas aprgs des averses abondantes. On devra aussi garder Al'esprit que du point de vue agricole, lecalendrier des pluies a aussi de l'importance. Mme si les prdcipitations totales saisonni~res sontad6quates pour la production, si les pluies ne correspondent qu',i quelques gros orages espacds dans
le temps, les cultures peuvent souffrir Ia fois d'inondation et de s6cheresse. 

Vingt-deux concessions de ]a r6gion 6chantillonn6e ont rdcolt6 du ma's plant6 en culture extensive.
La taille des parcelles 6tait infdrieure i celle des parcelles de soja, soit 0,66 hectare en moyenne.
Les rendements 6taient mddiocres, avec environ tine tonne ii l'hectare. Ces cultures ont n&cessit6 en moyenne 145 journdes de travail par hectare, soit 96journ6es de travail par parcelle. Dans cetter6gion, les rendements ont 6t6 g6n6ralement plus 6lev6s que dans les r6gions de Falem6 et duHaut-Goye. Dans la region du Bas-Goy6, obi les prdcipitations ont 6t6 les plus faibles, on a plant6
tr~s peu de maYs et on en a rdcolt encore moins. 

Quelques parcelles de millet en culture extensive furent plantdes dans la zone de Falm6. On arecens6 quatre parceiles sur 11 concessions 6chantillonndes dans cette region. Ces plantations ontndcessit6 9 0 journdes de travail h l'hectare et aucun investissement. Le rendement moyen y a 6t6
de 830 kg/ha. La superficie moyenne d'une parcelle 6tait de 0,44 hectare. 

Une derni:re culture mdrite d'6tre citde dans ce rapport, celle des arachides. Toutes les concessions6 chantillonndes dans ]a region du Bas-Goy6 comportaient des plantations d'arachides dont ]a plupartont n6cessit6 un certain investissement (voir les donndes brutes , l'annexe V). Cependant,
pratiquement toutes ont 6chouees. La seule r6colte obtenue a 6 sous forme de plantes fourrag res(les feuilles et les tiges) qui a servi ont nourrir les animaux. Ce type de culture est exclusivement 
pratiqu6 par les femmes. 

Les femmes ont effectivement r6colt6 des arachides ABakel (2 cas), dans le Haut-Goy6 et dans ]a
region de Falem6. La surface moyenne des plantations 6tait importante, si l'on consid re que tout
le travail etait effectu6 manuellement. Dans deux cas, on a utilis6 des charrues tirees par des animaux

(AAroundou et ABallou). 
 La culture des arachides a necessite en moyenne 190journees de travail
Sl'hectare pour un rendement moyen de 920 kilos par hectare. La taille moyenne des parcelles 6taitde 1,36 hectares. La plus grande parcelle, cultiv6e Ballou, etait 6,4 ha et a produit 6,6 tonnes
 

d'arachides.
 

La culture des arachides est aussi importante que ce soit sur le plan alimentaire ou familiale, car ellefournit huile, les proteines et elle est une ressource de revenus pour les femmes. Un grand sac (sacde riz de 100 kg) contient environ 60 kg d'arachides non d6cortiquees et se vend de 4 500 A5 500 Fr.
CFA au village. Les prix A,Bakel sont plus 6leves : entre 6 000 A,7 000 Fr. CFA. 

En conclusion, la culture extensive a donn6 des mauvais resultats en 1989-90 dans toutes les zonesde Ia delegation. Cela met en 6vidence le besoin de mettre en place d'au:res syst mes de production 
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qui permettront d'obtenir une meilleure productivit tant du point de vue humain que du point de 
vue agricole. La culture extensive ,tant lie aux pluies annuelles tr~s variables (il semble qu'elles
aient diminues et soient devenues moins frgquentes au cours des trois derni~res d6cennies), la
culture irriguge continuera Apresenter certains attraits pour les producteurs locaux. Cependant,
cette attirance est modere par le fait que les programmes d'irrigation actuels mis en place dans la
d6lgation ngcessitent un apport substantiel en main-d'oeuvre familiale et une aide financi~re des 
,migrgs pour couvrir les investissements permettant d'oblenir une r6colte modeste. 
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VI Support financier apport6 par les immigrants 

La tradition des Sonink6s As'expatrier pour travailler est un ph~nom~ne connue. On pourrait faireI'hypoth&se que ]a r6gion Sonink6 n'a plus depuis lengtemps les ressources ne'cessaires pour
alimenter sa population et lui fournir des emplois. C'est pourquoi depuis de nombreuses anndes,
]a contribution des immigrants satsfait une part essentielle des besoins en subsistance de la region.
Pendant les dernibres d6cennies, les annees de stcheresse fr6quentes ont encore diminu6 lespossibilitds 6conomiques de la r6gion (en particulier en cc qui concerne l'agriculture et 1'ldevage)
et sa capacit6 Sproduire la nourriture ndcessaire h la population locale. 

On peut ajouter a cc probleme le taux de croissarice rapide de la population qui est li en grande
partie A l'accroissement des besoins en main-d'oeuvre pour une agriculture peu productive. Lapopulation Sonink croit dans un environnement qui se d6tdriore et dont les possibilitds s'amenui
sent. Paradoxalement, il semble que cette augmentation du nombre des naissances soit perquecomme la meilleure stratdgie pour combattre les mdfaits d'un systame caractdri :ds par une produc
tivit6 faible, l'absence de capital et d'opportunitds d'emploi. 

Le syst~me 'dtude socio-6conomique mis en place a permis de recueillir des donn6es surl'importance de l'apport financier des 6migrds dans l'6conomie des concessions 6tudi6es. Uncertain nombre d'entretiens nous ont aussi donn6 ]a possibilit6 de mieux comprendre les aspects
sociaux ei- structurels de ]'immigration dans le contexte de ]a socidt6 localt. 

Au travers de ces entretiens avec les residents et les immigrants, il nous est apparu clairement quel'objectif principal de l'immigration est de fournir un soutien Ala culture et Ala soci6t6 Sonink6.
Nos discussions avec nos informateurs Toucouleurs ont r6v6l6 une attitude semblable; dans le cas
des Faldm~s, il semble que l'immigration soit moins importante. 

Les occidentaux qui appartiennent Ades soci6tfs industrielles dans lesque!les le noyau familial, quelqu'il soit, est la base de l'unit6 sociale, tentent de percevoir l'immigration vers les regions
6conomiquement ddveloppdes du monde comme le rdsultat d'actes d'individus hla recherche d'unevie plus lucrative. En d'autres termes, chaque individu prend la decision de quitter son milieu
familial et decide, de son propre chef, de supporter pfcuniairement sa famille et d'entretenir les
liens familiaux. De nombreuses 
 preuves, mnnme si elles sont surtout anecdotiques, semblent
demontrer que 'immigration individuelle n'est que l'une des composantes d'un syst~me 6conomi
que plus vaste bas6 sur la famille. On peut mieux se reprdsenter la farrille Sonink6 comme 6tant une entreprise familiale internationale. Les objectifs de cette entreprise sont de soutenir e, de
renouveler la soci6t6 et la culture Sonink6 sur son territoire dans le Sfndgal occidental. 

L'impact des transferts d'argent des 6migrants est 6vident. On a construit de splendides mosqudes,des dispensaires, des 6coles et des bureaux de poste dans les villages du Bas et du Haut-Goy6. Dans 
tous ces villages, on assiste ii la construction d'au moins une grosse maison. 

Ces signes d'une richesse provenant de 1'ext6rieur sont la preuve de J'importance du soutien
financier apport6 par les immigrants Al'6conomie du village. 
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Certains aspects sociaux tr{s intdressants de l'entreprise familiale internationale Sonink6 mdritentd' tre cit6s dans cet expos6. Voyons en premier comment sont ddploy6s et circulent les membresd'une famille. Parmi les concessions 6tudides dans le Bas-Goy6 (Diawara et Yelingara), des groupesimportants de families Soninkdes se trouvaient a Dakar. Dans les villages, on s'aperqoit que ]apopulation est compos6e surtout de jeunes et de vieillards. Ce fait concorde avec les donn6es quiindiquent que c'est dans cette r6gion que les d6penses de main-d'oeuvre embauch6e et r6mun6rdeet sourga sont les plus 6leves. 

La majeure partie de l'6migration se fait vers ]a France. La plupart des dmigrants sont des hommesdont l',ge varie entre 25 et J,5 ans. Les groupes familiaux vivant S Dakar sont dirigds par deshommes d'age moyen. C'est Apartir de ces groupes que sont coordonn6es les activit6s des homme,plusjeunes vivant a l'6tranger et des plus vieux vivant au village natal. L'argent envoy6 de Franceest investi SDakar, et i un degr6 moindre, dans d'autres zones urbaines telle que Bakel. La plupartdu temps, ]'argent est investi dans I'immobilier (villas alouer) ou dans des entreprises commerciales.De nombreux marchands de Bakel sont lies ) Ia population du Bas-Goy6. Le capital est donc g6n6r6en France et les investissements semblent ,tre effectuds dans les zones urbaines du S6ndgal. Cesinvestissements urbains engendrent des bdndfices qui servent Ssupporter les membres de la famille
vivant au village. 

La plupart des jeunes hommes passent une pdriode de leur vie dans les communautds familiales.Pour les gargons n6s en dehors du village, Ia coutume veut qu'ils reviennent y passer quelquesann'es de l',ige de huit Sdix ans jusqu', la fin de leur adolescence; ils y apprennent Acultiver laterre, obtiennent les bases d'une 6ducation coranique et se familiarisent avec les coutumes sonink6es. On nous a rapport6 qu'au cours des derni res anndes, de plus en plus de femmes sont partiesvers Dakar ou S l'6tranger. La coutume veut qu'au moins une femme reste au foyer pour s'occuperde la m~re de l'6migrant qui cesse normalement d'6tre active au moment o6i son fils ai6nL'6pouse du fils prend alors S sa charge les t~ches du foyer. 
se marie. 

Les 6pouses ne suivent normalementpas leur mari S l'6tranger, saufsi ce dernier a prdvu ce ddplacement en prenant une deuxi~me 6pouse. 
Dans la region du Haut-Goy6, la migration se fait traditionnellement vers l'Afrique centrale, enparticulier vers le Gabon et la R6publique du Congo. Les Sonink6s du Haut-Goy6 se sont impliqudsdepuis longtemps dans le commerce de l'or. Au cours des derni~res anndes, avec l'expulsion des6trangers se livrant Ace commerce S partir du Congo et du Gabon, les Soninkds du Haut-Goy6 se
sont tourn6s vers la France.
 

Dans les villages du Haut-Goy6, la plupart des hommesjeunes et en Age de travailler sont restds sur
place. Cette constatation est corroboi6e par I'utilisation abondante de main -d'oeuvre familiale dans
la culture du riz. 
 Dans cette region, le mode de vie diff~re de celui du Haut-Goy6 par le fait que
dans le pass6, les dmigrants qui vivaient S l'6tranger ne revenaient pas au pays.
renvoyds au village Les enfants 6taientpour passer quelques ann6es dans le milieu familial,personnes qui revenaient au 
mais le nombre depays ou qui s'y retiraient 6tait nettement infdrieur h celui descommunaut6s correspondantes en aval de Ia rivi~re Apartir de Bakel. Au cours des derni~res anndes,on a pris l'habitude de renvoyer les enfants nds en France au village pour qu'i!s y passent une partiede leur adolescence, de fagon S apprendre les coutumes Soninkdes, A profiter d'une 6ducationcoranique, etc. Ces jeunes gens retournent habituellement en France h l'Age de 18 ans pour yeffectuer leur service militaire. 
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Ce n'est qu'au cours des derniires annees que les immigrants se sont impliquds dans des travauxcommunautaires et des investissements dans leur village natal du Haut-Goy6 (Aroundou et Ballou).On s'en apergoit en constatant la construction d'un certain nombre de nouvelles mosqudes,dispensaires et autres immeubles. De nos jours, lesjeunes hommes vivant en France se regroupentde maniire Aaider leur village natal. En fait, pour palier aux difficultes de faire parvenir des sommesd'argent par la poste, ils ont pris l'habitude d'envoyer tous les deux ou trois mois un ou deux groscamions vers le village natal avec une cargaison de millet, de riz, d'huile, d'oignons, etc. Onrapporte que ces produits sont non seulement distribu6s aux families auxquelles ils sont destines,mais qu'une partie importante est alloue Atous les villageois. 

Par certains aspects, l'6volution du systfme dans le Haut-Goy6 ressemble Acelui qui s'6tait 6tabliplus t6t dans ]a region du Bas-Goy6. Les populations du Haut-Goy6 ne sont pas encore reprdsentfesd'une mani~re significative h Dakar; elles continuent d'utiliser un mode de transfert direct de laFrance vers les villages par l'entremise des marchands h Dakar. II est bow, de noter aussi quel'6migration en tant que systime semble tre S un stade plus avancd et avoir itteint un caract~reinstitutionnel plus pouss6 dans le Bas-Goy6, IAobj les prdcipitations sont g ndralement plus faibles,que dans le Haut-Goy6 obi la nature semble avoir 6t6 en g6n~ral plus g6ndreuse quant h]a production
agricole. 

Lorsque I'on considire I'6migration des Sonink6s dans son ensemble, on devra donc garder I 'espritce point important : 'migration dans le but d'obtenir un emploi dans une partie du monde plusddvelopp.e est gdntdralement partie intdgrante d'une stratdgie familiale plus vaste, dans laquelleI'emigrant accepte le r6le qu'il remplit dans la communaut6 familiale qui est de pourvoir aux besoinsde cette communaut6 et de supporter la socidt6 Soninkde et ses coutumes. 

L'6nmigration et Ia socitt6 Toucouleur 

L'importance de l'6migration dans les concessions de Ia region Toucouleur, le long de la rivi~reFaieme, est nettement infdrieure A1'6migration dans la region Sonink6. Comme nous avons pu levoir dans la description gdn6rale de la population qui figure au premier chapitre de I'6tude de base,les 6migrants sont moins nombreux, bien que, comme nous le verrons plus loin, leur contribution 
soit plus importante. 

Les informations obtenues lors du programme d'6tude socio-6conomique concernent un petit groupeToucouleur; aucun renseignement n'a et6 obtenu concernant les cultivateurs utilisant 1'irrigation.Cette 6tude a 6t6 compltfe par des entretiens avec des chefs de famille qui n'appartenaient pas Ala zone 6tudife, entretiens rfalisfs au cours de visites dans cette zone. Nous recommandons que leprogramme de 'annfe prochaine soit 6tendu Aun groupe Toucouleur plus important de mani~re Aobtenir des statistiques concemant les villages o6 1irrigation est utilis6e plus frfquemment. 

Envois d'argent des immigr6s 

Jusqu'h ce que nous obtenions plus d'informations Ace sujet, les donn~es rfsum~es dans les tableauxXI-A et XI-B serviront de base Anotre discussion. Les donn~es qui ont permis de les 6tablir se 
trouvent h J'annexe IV. 
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Tableau XJ-A 
Envois d'argent -Sonink -s
 

(Pour ]a p6riode dejuin 1989 Ajan. 1990)
 
:a/cursen Fr. CFA x 1000 

Village nbre de Envois Aren Careaes Huile 
Tnoyen concessions argent liquide de cuisson 

.i..:.Diawara (5/6) 347,0 263,8 36,6 102,2 
.. Y61ingara (6/6) 625,5 .516,3 130,5 97,0 

Bakel (416) 211,7 1838 25,8 . . 0,0
Aroundou (6/6) 230,8 20,8 185,8 0,0 

Ballou (5/5) 1718,9 66,8 112,1 0,0. . Moyenne (26129) 331,3 196,0 102"8 267 

* Le total des envois d'argent (A) est plus grand que B+C+D..U colonne A comiprend les"autres" articles indiqu s I'annexe 4. 

Les donndes concernant les villages Toucouleurs de Naye et de Guitta ont d6 obtenues i partir d'un
6chantillonnage plus restreint. I1n'est pas certain que ces statistiques soient repr6sentatives de la
region de Fal6m6. Elles peuvent ndanmoins 6tre utilis6es pour estimer le soutien financier apport6
Ala r6gion jusqu'A ce qu'on recueille plus d'informations. 

L'importance des envois d'argent est 6vidente pour les concessions Soninkds et Toucouleurs. Le
nombre et la valeur des envois regus par les families Toucouleurs vivant le long de la Falm6 sont 
nettement infdrieurs A ceux regus par les families Soninkds :la valeur moyenne des envois
correspond A111 100 Fr. CFA pour les families Toucouleurs; elle est de 331 300 Fr. CFA pour les

families Soninkds. En bref, une famille Sonink6 reqoit en moyenne 67 % de plus qu'une famille
 
Toucouleur. 

On peut comparer l'importance relative de ces envois pour chaque groupe en calculant la somme
6quivalente revenant ichaque membre de la famille: chaque membre d'une famille Sonink6 a requ
en moyenne environ 15 000 Fr. CFA pendant la pdriode de 8 mois (allant de juin 89 Ajanvier 90).
Les membres de la famille Toucouleur 6tudide ont requ environ 6 500 Fr. CFA pendant cette m~me
pdriode; par cette m6thode, on s'apergoit que les envois par habitant chez les Toucouleurs ne 
reprdsentent que 43 % de ce que regoit un membre d'une famille Sonink6. 

Parmi les Soninkds, il est important de noter que pour les concessions 6tudi6es dans la r6gion de
Y6lingara, oifi on ne produit pas de riz, le total des envois 6tait beaucoup plus 6lev6 que n'importe
oii ailleurs dans Ia zone Sonink6. Cela a une certaine influence sur l'agriculture, et implique aussi 
un pourcentage plus 61ev6 de consommateurs inactifs dans la population. D'autres informations 
seront ndcessaires pour entreprendre une analyse complete du soutien provenant de l'immigration, 
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Tableau XII 
Achats d'irnrants et envois dWargent -Sonink6s 

Valeuren Fr.CFA x.1000 

nbre de Moyenne Moyenne
Village concessions des d'penses des envois 

Diawara (5/6) 45,7. 347,1

Yelingara (6/6) 8,8 625,5 *pas de riz

Bakel (4/6) 41,4 211,7 
Aroundou (6/6) 48,6 230,7 

Ballou (5/5) 37,9 178,9
 

Moyenne 43,4 *produceurs de riz seulement 

que ce soit sous la forme d'argent liquide ou de nourriture, et pour 6tablir la relation entre ces envoiset la taille des families, leur composition et la production agricole. Les tableaux ci-dessus permettentneanmoins de tirer des conclusions quant aux tendances g6nfrales ou aux principes d'6change. Lar6gion du Haut-Goy reqoit de ]a part de ses 6migr6s des envois nen'-ment supfrieurs ]a moyennemais a aussi la plus faible production de riz et le plus bas niveai, ie productivit6. La r6gion duHaut-Goy6 oiI la production de riz et la productivit6 sont les plus 6lev6es reqoit des envois des 
6migrfs en-dessous de ]a moyenne. 

Tableau XI-B 
Envois d'argent -Toucouleurs 

(Pu ]a p~riode de juin 19 89 Ajan. 1990) 
Valeurs en Fr. CFA x 1000 

Village nbre,de Envois Argent Cf6ales Huile moyen concessions argent liquide de cuisson 

Naye 
Guitta 

(4/5) 
(3/6) 

170,0 
49,1 

57,46775, 
15,0 41,6 0 

Moyenne (7/11) 1114. 3.4,9 50,6 2517 

Gomnie dans le tableau pr6c~dent, A est sup~rieur la somede B+C.+D 
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II ressort de cette 6tude que dans les regions les soninkds, les envois des 6migrants permettent auxhabitahts d'acheter les engrais, les pesticides et autres produits chimiques n6 cessaires A]a productiondu riz en culture irrigude. La relation entre le support financier provenant des 6migrds et les achatsde produits chimiques destin6s ' l'agriculture peit 6tre 6tudide Apartir du tableau XII. 

Ce tableau semble indiquer que les envois provenant des 6migrds suffisent Acouvrir les investissements necessaires aila production du riz. A Yelingara, comme on l'a not6 pr6c6demment, ces envoissont nettement plus 6ievds et les investissements correspondent seulement Aiun quart du montantpour des concessions qui produisent du riz. Le fait que ces envois sont essentiels pour tous lesachats ndcessaires aila production de riz devient 6vident si l'on examine les ddpenses encouruespour la production du riz dans les concessions ob iln'y a pas d'6migrants. Bien que ces cas soientpeu nombreux (trois seulement), la moyenne des ddpenses se situe Amoins de 21 000 Fr. CFA,c'est-A-dire environ la moiti6 des ddpenses moyennes des concessions qui reqoivent de l'argent des 
immigrds. 

Le soutien des immigr6s en investissements destinds la production de riz peut tre bas6 sur le faitque 40 000 Fr. CFA d'engrais suffiront Acompenser les ddpenses n6cessaires au maintien de leurpart dans I'entreprise familiale. Comme nous l'avons vu h Yelingara, les envois provenant desimmigr6s sont trs importants. Cela peut .tre dO aux productions mddiocres obtenues dans ia culturetraditionneile pendant Iasaison 1989-90 et Al'absence de tout syst me d'irrigation. En bref, si lesconcessions peuvent fourair une quantit6 importante de main-d'oeuvre, les immigrants peuventfournir l'argent ndcessaire aux investissements. Le rdsultat final, comme nous l'avons vu lors duchapitre traitant de )a production du riz, est d'obtenir cette cdrdale h un coot moins dlev6. 

Les investissements dans ]a zone de Faldm6 6taient minimes. Trois concessions seulement ontproced6 Ades investissements; la somme d6pensde ]a plus 6levde 6tait de 5 000 Fr. CFA. Lesfermiers le long de la i ivi~re Falm6 utilisent une plus grande quantit6 de fumier et fertilisent leurschamps non irriguds en faisant pa'tre leur b6tail dans les cliamps apr~s les rdcoltes. 

Le soutien financier des 6mmigrds dans les concessions 6cudies le long de la Faldm6 semble avoiret6 utilis6 pour rdpondre d'abord aux besoins alimentaires. Les quantit6s de c6rdales et d'huilecomestible correspondant Achaque cas semblent 6tre nettement supdrieures en valeur aux envoisd'argent; il apparait aussi que la plus grande pattie de l'argent requ est utilisde pour des ddpenses
de subsistances. 

L'importance des envois d'argent provenant des dmigres pour rdpondre aux besoins en subsistancedes concessions permet en fait de determiner ]a capacit6 de l'agriculture locale Afoumir les besoinsen c6rdales des villages de la d6ldgition de Bakel. Nous avons proc6d6 Ade nombreux d'entretiensde mani~re t determiner quelle 6tait la consommation de cdrdales et d'huile comestible dans cesregions. Les rdsultats en sont indiquds dans au tableau XII. En gdndral, la consommation de cdrdalesest faible. La moyenne annuelle par personne est de 143 kg seulement. Cette 6tude n'a pas pris encompte ]a production d'autres produits agricoles tels que le manioc ou la patate douce qui sontcultivds en quantit6 consid6rable dans les zones inonddes du Walo. Parmi les c6rdales, le millet oule sorgho sont surtout conservds par les families. Le riz repr6sente g~nmralement moins d'un tiersdu total de cdrdales stockes annuellement par les foyers du village; la consommation est lgrementplus importante dans ia region de Bakel. Le tableau indique aussi quelle est la consommation d'huile 
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comestible ainsi que la valeur en argent auquel elle correspond. Comme le montre le tableau XIII,les d6penses correspondant I'huile comestible peuvent reprdsenter une somme d'argent importante
dans les achats de nourriture d'une famille. 

Tableau XIII 
Consommation de chuales et d'buile de cuisson 

Denandeannuelle- Dkgationde Bakel 

Nbre de Toutes cer~alcs kg. Huile de cuisson ValeurSource consommateurs (tonnes) cons. Litres 400 Fr CFA. 

Ballou 51 6,4 125 360 144000
Ballou 50 7,6 152 270 108000

Diawara 45 6,4 142 360 144 000
Diawara 20 3,1 155 180 72000 
Diawara 15 I,8 120 90 . 36 000 
Diawara 18 3,3 183 198 .79 200Naye 6 1'0 167 90 36000Naye 20 3,2 160Naye 11 2,6 236 241 96 400

83 33200 
Guitta 13 1,5 115 135 .. .54 000
Ouitta... 24 3,5 146 84 33.600.
Baket 25 3,.1 125 563 225 200
Bake! 35 4,2 120 360 144000
 

Totaux: 333 .47,7 3014 1205600 

Moyerine: 143 9,1 3620 
Jusqu'A ce que les donnfes de l'6tude socio-6conomique du cycle 1989-90 aient 6t6 collectfes, le
tableau ci-dessus permettra de se faire une ide des besoins annuels en c6rdales et en huile comestible
dans la zone de la ddldgation de Bakel. 
 Comme nous l'avons bien vu au cours des analyses deschapitres prfc6dents,les besoins en nourriture ne sont g6 n6ralement pas satisfaits par les productions
locales. 
 Les envois d'argent et de nourriture par les immigr6s semblent combler la diff6rence. 

Le deficit alimentaire corresporidant aux c6rdales domestiques dans les concessions 6tudides
apparait dans le tableau cl-dessous, qui a 6t6 tir6 des donndes figurant l'annexe V. 

Les besoins en c6rdales, 143 kilogrammes par habitant, sont tires du tableau XII et utilis6s dans letableau ci-dessus pour estimer quel est le pourcentage des besoins alimentaires reprdsent6s par laproduction locale. La production totale comprend la production de riz d6cortiqu6. La quantit6 deriz produit a 6t6 convertie pour obtenir la quantit6 de riz d~cortiqu6 consomm6 au taux de 65 %.Cela coYncide avec les donn6es que nous ont fournies nos informateurs : trois sacs de paddy pour
obtenir deux sacs de riz d6cortiqu6. 
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Tableau XIV 
Production de cdr~ales et consommation . . . 

Village Production % riz non % irri- %de subsistance 
totale d~cortiqu6 gu6 de [a concession 

(tonines)(.....s .. ............. 
 ....
 

Diawara 
Yeliagara 

35,347 
7,193 

. 77 
58** 

. 889 .91 

75 
:.: 

.... 

*...:.9 
59. 

: 

Bakel 16,640 93 93 85 
Aroundou 

Ballou 
14,628 
23,824 

. 64 
38 

67 
38 

69 
162 

Naye 
Guitta 

.4,582 

7,700 
s/o 

./o 
s/0 
s/o 

36 
104 

... ... ... . . . * 

...Dans ce calcul, le riz dcortiqu6 correspond : 65 pour cent du riz brut produit ;

AYelingara, le sorgho repr6sentait la culture en irrigation principale. Itn'y a pas eu de 
r~colte de riz). 

Comme on peut le voir d'aprhs les chiffres du tableau ci-dessus, le pourcentage repr6sentant les
productions par culture irriguge est gtn ralement 6lev6 pour les communautds qui utilisent cette
mdthode. Ceci est dvident sauf 5 Ballou, ob la culture par irrigation n'a permis de produire que
38 % du total des c~rgales. Dans cette r6gion, on avait ensemenc6 de grandes zones rgservges Ala 
culture extensive des c6rgales. 

Les cultures irriguees fournissent en g6ngral la plus grande partie des besoins en subsistance (en
particulier le riz). Les rgsultats m~diocres obtenus dans la region de Yelingara 6taient probablement
lis plus Al'organisation du PIV et aux mgthodes d'irrigation et de travail agricoles du sorgho qui,
dans certains cas a permis d'obtenir des rendements substantiels. Paradoxalement, les concessions
de Naye ob aucune irrigation n'a 6t utilisge n'ont rgussi Aobtenir que 36 % de leurs besoins en
subsistance, alors qu'A Guitta oCi IAaussi aucune irrigation n'a 6t6 utilisge, la production a dgpass6
les besoins en subsistance (104 %). I1ne faut pas attacher trop d'importance S ces rgsultats qui
proviennent de la region de la rivi~re Falgm6, 6tant donnd le petit nombre de families qui ont 6t6 
6tudi6es. 

En conclusion, il semble que les 6migrants apportent une contribution financiare substantielle A
I'agriculture dans la zone de Ia dglggation, en particulier dans les regions Soninkds. IIest improbable
que la production du riz qui demande des sommes d'argent 6levges pour le carburant ngcessaire au 
pompage et les investissements aurait pu atteindre les niveaux actuels sans envois financiers de ]apart des 6migrgs. En I'absence de tout autre syst~me institutionnel destin6 Asupporter la production, 
comme par exemple des coop6ratives ou des agences de credit agricole, ces envois d'argent 
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garderont leur importance vis-4-vis de la production irrigude locale. Si on peut am(liorer sensible
ment la productivitd agricole et que ]'on peut mettre sur pied un systbme assurant une certaine 
rentabilit6, on peut s'attendre Ace que les 6migrds augmentent leur soutien Al'agriculture irrigude. 

Les 6migrfs peuvent 6tre aussi consid6rfs comme un appui au d&.veloppement agricole. On peut
citer deux exemples dans les regions d'6migration de Diawara (Koita) et d'Aroundou ob des 
individus sont revenus de I'dtranger pour mettre en place des petits programmes d'irrigation. On 
doit apporter ces initiatives locales une plus grande assistance et an support technique. En ddpit
d'une assistance officielle pratiquement inexistante, elles sont encore en operation. 
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VII 	 Conclusions et recommandations 

Ginralit~s 

On a tir6 un certain nombre de conclusions de cette dtude; elles sont donn~es par ordre d'importance.
Les recommandations i tirer du premier paragraphe sont 6videntes. Dans le deuxi~me paragraphe
concernant les 6tudes Avenir, les recommandations sont explicites. Les conclusions sont indiqu~es 
par un C, et les recommandations par un R. 

C-1. 	 ttant donn6 la situation environnementale et la faible capacit6 de I'agriculture dues aux
m6thodes pratiqufes pour subvenir aux besoins de la population de la r6gion, les zonesSonink6s et ]a d6l6gation de Bakel pr6sentent un besoin 6vident en syst~mes d'irrigation.Bien que ce besoin soit moins prcnonc6 dans la zone de Fal6m6, il sera n6cessaire d'yeffectuer plus de recherches pour identifier les p6rimtres et les groupements de cette region
qui pourraient bdn6ficier d'am6liorations ou de nouvelles interventions. 

C-2. L'effort 	de production de riz en culture irrigu6e dans les concessions 6tudi6es est principa
lement 	soutenu par la main-d'oeuvre bon march6 des families. Economiquement, lesconcessions n'ont gfn~ralement pas les ressources suffisantes pour employer un nombre 
important d'employfs r0munfr6s. 

C-3. 	 L'6tude fait ressortir l'importance des envois d'argent provenant des dmigr6s dans la
production du riz, et il est logique de prsumer que ces fonds seront utilis6s pour l'irrigation
des cultures et l'amflioration de la production s'il s'av~re que celle-ci contribue au bien-8tre 
des families vivant sur la concession. 

C.4. 	 L'6migration vers les r6gions ddveloppfes du monde des hommes en fige de travailler peuttre considfr~e comme un des 6l6ments d'un systme 6conomique plus vaste bas6 sur la
famille. Ce syst~me a 6t,par euphfmisme, appel6 dans le texte "une entreprise :nternatio
nale familiale". L'agriculture dans la dfl6gation de Bakel ne constitue qu'une des activit~s
de subsistance dans un syst~me plus vaste dans lequel les individus circulent aux difffrentes 
6tapes de leur vie. 

C-5. 	 Les cultures de remplacement telles que le sorgho, le millet et le mal's mritent d'6tre 
soutenues par des programmes d'expansion pour lesquels on essaiera de trouver des
solutions pratiques pour am~liorer les rfcoltesjusqu'ici m6diocres dans les pfrim~tres. Danscertaines r6gions, il semble que ces culturescontitue une solution de remplacement qui
pourrait 8tre rentable par rapport au riz qui n6cessite un pompage d'eau plus important. 

C-6. L'analyse des d6penses pour la culture du riz indique que Ia facture de carburant correspondant au pompage de l'eau repr6sente de la moiti6 trois quart des dfpenses en esp~ces pour 
cette production. 

C-7. 	 Bien que ce fait n'apparaisse pas directement dans l'6tude, les informateurs interrog6s
pensaient g6n6ralement que la remise en 6tat des canaux et le nivellement des terres pourrait
6tre une solution aux problmes d'irrigation. 
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Recommandations sp~cifiques au programme de surveillance 

R-1. En partant du principe que la ferme familiale est avant tout l'unit6 qui doit 6tre dtvelopp6e
et aidfe, d'autres travaux devront 6tre entrepris pour 6tablir plus clairement quelles sont les
relations entre la main-d'oeuvre, le capital et la superficie des terres irrigue'es qu'il faudra 
mettre en culture pour obtenir une production familiale locale qui exc~dera les besoins
alimentaires. On comprendra mieux cet 6tat de fait en analysant les donndcs du rapport final
d'6tude socio-economique qui examinera la strat6gie 6conomique globale des families des
concessions. Ces donn6es pourront servir Aidentifier les types de famille plus aptes devenir 
des participants valables dans de tels d(veloppements. 

R-2. 	 L'organisation mise en place devrait continuer Arecueillir des donndes essentielles quant 
aux besoins en subsistance et aux syst~mes d'alimentation. 

R-3. 	 On devrait poursuivre ces recherches sur l'influx de capitaux correspondants aux envois des
6migrds, l'investissement que ceux-ci reprfsentent, leur utilisation en agriculture. Ces
donnees et les rfsultats qui en dfcouleront serviront, s'il est n6cessaire, iidfvelopper sur le 
plan rural un syst~me d'institution de credit. 

R-4. 	 On a besoin d'informations complmentaires sur l'organisation sociale et l'6conomie des
"groupements PIV". Bien que ce concept ne se rattache pas directement Aun programme
d'6tude socio-6conomique, il existe un lien 6vident entre celui-ci et le d~veloppement 
d'institutions de production qui devrait 8tre renforc6. 

R-5. 	 L'6tude de l'emploi en dehors de ]a ferme et des revenus provenant d'autres sources devrait 
8tre poursuivie. 

R-6. 	 La mise en place des missions dans la zone de Fal~m. devrait s'effectuer dans les 
communaut~s comportant des pfrim~tres cultivables pour la prochaine saison agricole. 

R-7. 	 La planification du syst~me de surveillance devra 8tre compl6t6e temps pour la prochaine
saison 	de rfcoltes. On devrait prfvoir des 6tapes de revision et, si n~cessaire, des modifi
cations concernant les recherches, les instruments, le syst~me d'6chantillonnage et le 
personnel. 
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MODULE DE CALCUL DES COOTSENEAU PAR PtRIMETRE: VILLAGE25 mars 1990 FICHIER: VILLAGE/eau 

ARTICLE Saison 	des pluies Saison s~che 

Moteur: fabricant, modm.e, taille 

Pompe: fabricant, modme, tailie 

Dbit de la pompe, mtre cube par heure 

Nombre de stations de)ompage MB 

Ddbit de ]a pompe, m"/h 13 

Rendement de la pompe (valeur estimdc 0,75) H 

HP heures par litre de carburant 

CoOt d'achat GMP, Fr. CFA II 

Tuyauterie, coOt d'achat S 

Recherche g6ophysique S 

Investissement, total, Fr. CFA 

lleures d'utilisation (tuyaux 2 x par ce chiffre)* 

Amortis'ement de l'installation par heure 

Amortissement des coOts de rparation par heure 

Arnortissement de la tuyauterie des canaux par heure 

CoOt total d'amortissement par heure 


3
CoOt fixe ou amortissement / m pompeCarburant consommd litres/h 
CoOt du carburant au litre. prix 1990 

GMP c rburant coOt par heure 

GMP huile + lubrifiant, % du coOt carburant S,H

GMP entretien et maintenance, % de carburant H 

Salaire pompiste (% du coOt carburant) 


DEPENSES VARIABLES (de fonctionnement) (hrc de pompage)DISPENSES VARIABLES par M 3 d'ea-j pomp& 

33 
3
Dt-PENSES TOTALES (fixes + variables) par m pompe 

Rendement du syst~me de canalisation, en pour cent par heure

Eau ddbitde au champ, m3/h, 


DIPENSES VARIABLES PAR M3 AU CHAMP 
Dl-PENSES FIXES PAR M3 AU CHAMP 
TOTAL (fixe + var.). COOT DE L'EAU PAR M3 AU CHAMP: 

Eau pompe, m3 par litre de carburant 
Eau ddbitde au champ, m3 par litre de carburant 

Origine 	des donnes: 
S = donndes SAED, H = ingdnieurs Harza, K = Keita, 
B = rapport BSIP EOP, * = dvaluation 

I Litre IHR-2 
G-R 
319 

0,75 
4,45 ddfaut 
8,459,840 
2,000,000 
2,355,000 

10,459,840 
6,000 
1,410 

649 
363 

2,421 

210 

17 
6 
6 

7 
319 

0,75 
4,45 

7,59
2,47 

519,32 
88,29 
31,16 
31,16 

669,93
2,10 

9,69 

75 
239 

2,80 

10,12 

10,39 


129 
97 

16 
230 

0,75 
4,45 

10,53
4,08 

855,85 
145,4 
51,35 
51,35 

1104,05
4,80 

15,33 

75 
173 

6,40 
14,04 
16,93 

56 
42 
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MODULE RECOLTES POUR PtRIMTRE: 
Saison des pluies 
RIZ VILLAGEOIS DANS UN II-RIMEINRE MOYEN 
(Origine des donnes) 

btudes socio-dconomiques, moyenncs 

25 mars 90 
VILLAGE RR-Av 

INTRANTS Montant Prix Coit CFA %Distr. 

Semence, kg/ha 

Engrais ur&e, kg/ha 

Engrais: NPK (18-46-0) kg/ha 

Pesticides 


HEURES JOURNIES DE TRAVAIL
 
Main-d'oeuvre :prdparation des champs,

heures de main-d'oeuvre/ha 
 Ddtail inconnu 
Main-d'oeuvre scmis) 

Main-d'oeuvre plantage 

Main-d'oeuvre : ddsherbage 

Main-d'oeuvrc : irrigation 

Main-d'oeuvre: r6coltes e battage 

Main-d'oeuvre :stockage et transport 


Main-d'oeuvre : TOTAL en journ6es de travail/ha SE 
Main-d'oeuvre d'origine familiale non payde

Main-d'oeuvre embauch.c : % et taux moyen 
96 

BESOINS EN EAU, m 3 par hectare H 
4 

7 800
Outillage, coot annuel par hectare K 
Traction mdch/animal, hrs/ha 

SOMMAIRE DES COOTS : main-d'oeuvre, embauchde 

(basd sur un hectare) d~penses eau 

semence, engrais, pesticides 

traction mdch/animal 

outils 

Sous-total 

Crddit = 
 % des ddpenses
TOTAL DES DEPENSES (investissements) 

PRODUCTION Rendement 

Paddy/Grain non traitd. qtx/ha 

Kilo par hectare ** 

PRODUCTION TOTALE 

Revenu net par ha (valeur de la r6colte moins ddpenses)
Revenu net parjoume de travail de main-d'oeuvre familiale, CFA 
Revenu net par m3 d'eau, CFA 
Paddy par joumde de travail de main-d'oeuvre familiale, kg
Paddy par m3 d'eau, kg 
Carburant utilisd par hectare de culture, litres 
CoOt de production par kg de paddy, cfa
CoOt, toute la main-d'oeuvre gratuite 
CoOt, si toute la main-d'oeuvre est comptde 607 par joumde de travail 

? Seulement 
? totaux 
? sont 
? connus 

ERR 
9 ERR 

ERR 
ERR 
ERR 

? ERR 
' ERR 

343,0 ERR 
329,3 

607 13,7 8 328 
2,80 21 841 

4 755 
0 0 

8328 10,6 
21 841 27,7 
44000 55,7 

0 0,0 
4 755 6,0 

78924 100,0 
0 0,0 

78924 100,0 

Prix (valeur pour 0,87 ha 

2700 82221 192618 
? ? 

221400 192618 
142476 123954 

433 
18 
8 

0,35 
81 

26 
103 
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MODULE RPCOL TES POURPtRIMeTRE : VILLAGE 25 mars 90Saison des pluies(VILlIAGE RR-Av RIZ VILLAGEOIS DANS UN PtRIM.TRE MOYEN 
(Origine des donndes) 

Et udes socio-&6onomiques, moyennes 

ENTRIES 

Semcence, kg/ha 
Engrais : ur6c, kg/ha 
Engrais: NPK (18-46-0) kg/ha
Pesticides 

Main-d'oeuvre :prtparation des champs, 
Main-d'oeuvre: sem is) 
Main-d'oeuvre : plantage 
Main-d'oeuvre :d6shcrbage 
Main-d'oeuvre : irrigation 
Main-d'oeuvre : r6coltes et battage
Main-d'oeuvre : stockage et transport 

Main-d'oeuvre : TOTAL en joumdes de travail/ha 
Main-d'oeuvre d'origine familiale non payxe
Main-d'oeuvre embauch6e : % et taux moyen

3Besoins en eau, m par hectare H 
Outi~age, coOt annuel par hectare K 
Traction m6ch/animal, hrs/ha 
SOMMAIRE DES COOTS :main-d'oeuvre, embauchde 
(basd sur un hectare) ddpenses eau 


semence, engrais, pesticides 

traction mdch/animal 

outils 


Sous-total 
Crddit = 

TOTAL DES DtiPENSES (investissements) 

PRODUCTION 

Paddy/Grain non traitd. qtx/ha 
Kilo par hectare * *? 
PRODUCTION TOTALE 

Montant Prix CoOt CFA % Distr. 

? Seulemerit 
? totaux 

sont 
? connu 

HEURES JOURNIES DE TRAVAIL
heures de main-d'oeuvre Ddtail inconnu ERR 

0 %des ddpenses 

Rendement 

2970 

Revenu net par ha (valeur de ]a r6colte moins ddpenses)
Revenu net parjoumre de travail de main-d'oeuvre familiale, Fr. CFA
Revenu net par m3 d'eau, CFA 
Paddy par joumde de travail de main-d'oeuvre familiale, kg
Paddy par m3 d'eau, kg 
Carburant utiisd par hectare de culture, litres 
CoOt de production par kg de paddy, cfa
CoOt, toute la main-d'oeuvre gratuite
CoOt, si toute la main-d'oeuvre est comptde A239 par joumre de travail 

SE 
96 

4 
7800 

ERR 
? ERR 
? ERR 
? ERR 

ERR 
? ERR 

531,0 ERR 
509,8 

23921,2 5 076 
2,80 21841 

4 755 
0 0 0 

5 076 5,8 
21 841 24,9 
40382 45,9 

0 0,0 
4755 5,4 

720544 82,0 
0 0,0 

72 054 82,0 

Prix Valeur /0,61 ha 

82 243540 148559 
0 

243 540 148 559 
171486 104606 

336 
22 
6 

0,38 
81 

23 
65 

-38



MODULE Rk COLTES POUR PERIMJ TRE: VILLAGE 25 mars 90Saison des pluies(VILLAGE RR-Av RIZ VILLAGEOIS DANS UN PtRIMLTRE MOYEN 
(Origine des donndes) 

ltudes socio-6conom ique.s, moyennes 

ENTRtES 
 Montant Prix 

Semence, kg/ha 
? ?Engrais: urdc, kg/ha 

?
Engrais: NPK (18-46-0) kg/ba ? ?Pesticides 
? ? 


HEURES JOURNtES DE TRAVAILMain-d'oeuvre prcparation des champs,
 
heures de main-d'oeuvre/ha D6tail inconnu
Main-d'oeuvre sem is) 


Main-d'ocuvre plantage ? 

?
Main-d'oeuvre ddsherbage 


Main-d'oeuvre :irrigation ? 


Main-d'oeuvre : r~coltes et battage 
? 


Main-d'oeuvre 
 stockage ct transport 
? 

Main-T'oeuvre TOTAL en journdes de travail/ba SE 674,0Main-d'oeuvre d'origine familiale non payde 98 660,5Main-d'oeuvre embauch6e: % et taux moyen2 629 13,5Besoins en eau, m3 par hcctareH 7800 2,80Outillage, coot annuel par hectare K 

fraction mdch/animal, hrs/ha 
 0 0SOMMAIRE DES COO'S : main-d'oeuvre, embauchde 

(bas6 sur un hectare) d6penses eau 

semence, engrais, pesticides 

traction m6ch/animal 

outils 

Sous-total 

Crddit = 0 % des d6penses 


TOTAL DES Dt-PENSES (investissements) 


PRODUCTION Rendement Prix 

Paddy/Grain non traitd. qtx/ha 2180 82Ki'o par hectare * * 

PRODUCTION TOTALE 

Revenu net par ha (valeur de la r6colte moins ddpenses) 

Revenu net parjoumre de travail de main-d'oeuvre familiale, CFA 144
Revenu net par m3 d'eau, CFA 

Paddy par joumre de travail de main-d'oeuvre familiale, kg
Paddy par m3 d'eau, kg 

3
 

Carburant utilisd par hectare de culture, litres 
 81 
CoOt de production par kg de paddy, cfa
CoOt, toute la main-d'oeuvre gratuite 
CoOt, si toute la main-d'oeuvre est comptde 269 parjoumre de travail 229 

Ca)tt CFA %Distr. 

Seulement 
totaux 

sont 
connu 

ERR
 
ERR
 
ERR
 
ERR
 
ERR
 
ERR
 
ERR
 
ERR
 

8 479 
21841 

4 755 
0 

8479 9,6 
21 841 24,9 

48597 55,3
 
0 0,0
 

4755 5,4
 
83672 95,2
 

0 0,0
 
83 672 95,2 

Coit /0,62 ha 

178760 110831 
0 

178760 110831 
95088 58955 

0,28 

-39 

12 

34 



MODULE RICOLTES POURPERPJMtTRE :VILLAGE 25 mars 90
Saison des pluies(VILLAGE RR-Av 
RIZ VILLAGEOIS DANS UN PlRIM0TRE MOYEN 
(Origine des donndes) 

Etudes socio-dconomiqucs, moyennes 

ENTREESMontant Prix Cofit CFA % Distr. 

Semence, kg/ha 
Engrais ur&,, kg/ha 
Engrais : NPK (18-46-0) kg/ha
Pesticides 

? 
? 
') 
? 

? 

? 
? 

Seulement 
totaux 

sont 
connu 

Main-d'oeuvre pr6paration des champs, 
HEURES JOURNEES DE TRAVAIL 

heures de main-d'oeuvre/ha Ddtail inconnuMain-d'oeuvre sem is) 
Main-d'oeuvre: plantage 
Main-d'oeuvre ddsherbage 
Main-d'oeuvre :irrigation 
Main-d'oeuvre: rdcoltes et battage
Main-d'oeuvre :stockage et transport
Main-d'oeuvre :TOTAL en journdes de travail/haSE 
Main-d'oeuvre d'origine familiale non payde99
Main-d'oeuvre embauchdc : %et taux moyenl 1500Besoins en eau, m3 par hectarel 1 7800
Outillage, coOt annuel par hectare K 
Traction m6ch/animal, hrb/ha 0SOMMAIRE DES COOTS :main-d'oeuvre, embauchde 
(basd sur un hectare) ddpenses eau 
semence, engrais, pesticides 
traction mdch/animal 
outils 
Sous-total 
Crddit = 0 %des ddpenses
TOTAL DES DIPENSES (investissements) 

? 

? 
? 
? 

337,0 
333,6 

3,4 
2,80 

0 

5 055 
21841 

4 755 
0 

5 055 
21 841 

41 435 
0 

4755 
73086 

0 
73086 

ERR 
ERR 
ERR 
ERR 
ERR 
ERR 
ERR 
ERR 

5,8 
24,9 
47,1 

0,0 
5,4 

83,2 
0,0 

83,2 

PRODUCTION Rendement Prix Valeur /0,69 ha 

Paddy/Grain non traitd. qtx/ha 3750 82307500 212175Kilo par hectare * * ? 9 0PRODUCTION TOTALE 307500 212175Revenu net par ha (valeur de la rdcolte moins ddpenses) 234414 161746Revenu net parjournde de travail de main-d'oeuvre familiale, CF 703Revenu net par m3 d'eau, CFA 
Paddy par joumde de travail de main-d'oeuvre familiale, kg 

30 
320,7Paddy par m3 d'eau, kg 0,48Carburant utilisd par hectare de culture, litres 81

CoOt de production par kg de paddy, cfa
CoOt, toute la main-d'oeuvre gratuite 18CoOt, si toute la main-d'oeuvre est comptde h 269 parjoumde de travail 153 

-40 



MODULE RtCOLTES POUR PtRIMTRE: VILLAGE 25 mars 90Saison des pluies(VILLAGE RR-Av RIZ VILLAGEOIS DANS UN PtRIM6TRE MOYEN 
(Origine des donn6es) 

ENTR ES 

Semence, kg/ha 
Engrais urdc, kg/ha 
Engrais: NPK (18-46-0) kg/ha 
Pesticides 

Main-d'oeuvre prdparation des champs, 

Main-d'oeuvre :semis)
Main-d'oeuvre: plantage 
Main-d'oeuvre :d6sherbage 
Main-d'oeuvre irrigation 
Main-d'oeuvre r6coltes et bartage 
Main-d'oeuvre stockage et transport
Main-d'oeuvre :TOTAL en journdes de travail/haSE
Main-d'oeuvre d'origine familiale non payde89
Main-d'oeuvre embauch6e : %et taux moyenl 1 

Besoins en eau, m3 par hectareH 

Outillage, coOt annuel par hectare K 

Traction mdch/animal, hrs/ha 
SOMMAIRE DES CO6TS : main-d'oeuvre, embauchde 
(basd sur un hectare) d6penses eau 
semence, engrais, pesticides 
traction m6ch/animal 

outils 

Sous-total 

Crddit = 

TOTAL DES DISPENSES (investissements) 


PRODUCTION 

Paddy/Grain non trait6. qtx/ha 
Kilo par hectare ** 
PRODUCTION TOTALE 
Revenu net par ha (valeur de ]a r6colte moins d6penses) 

Paddy par m3 d'eau, kg 
Carburant utilis6 par hectare de culture, litres 
CoOt de production par kg de paddy, cfa
CoOt, toute la main-d'oeuvre gratuite 
CoOt, si toute Ia main-d'oeuvre est comptde 

ltudes socio-dconomiques, moyenncs
 

Montant Prix d'achat, CFA %Distr.
 

? ? Sculement 
? ? totaux 
? ? sont 
? ? connu 

HEURES JOURNItES DE TRAVAIL 

heures de main-d'oeuvre/ha Ddtail inconnu ERR 

494 
7800 

0 

0 %des d6penses 

Rendement 

2360 
? 

Revenu net parjoume de travail de main-d'oeuvre familiale, CFA
Revenu net par m3 d'eau, CFA 
Paddy par joumre de travail de main-d'oeuvre familiale, kg 

494 par joumde de travail 60 

? ERR 
? ERR 
? ERR 
? ERR 
? ERR 

ERR 
138,0 ERR 
122,8 

15,2 7 499 
2,80 21841 

4 755 
0 0 

7499 8,5 
21 841 24,9 
45669 52,0 

0 0,0 
4755 5,4 

79764 90,8 
0 0,0 

79764 90,8 

Prix Valeur /1,36 ha 

82 193 520 263 187 
? 0 

193520 263187 
113756 154708 

926 
15 

190,7 
0,30 

81 

31 

-41


