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9 --;I . Les récent; missions que j'ai efkxtuées ,A M$agasii;,viennent B< l'appui 
d'un programme gén&al ,de recherches port4nt sur l ~ s , ~ n d i t i o n s  historiques.de la 
mise en valeurde la  basse vallee de la  Bets/bo,ka. Celle-ci fut assez tardiv: malgrésla 
remarquable,FFtitude de la r6gion B l a  rizicuituye : & Madagascar !(la granlde diKersit6 

.,des paysages rizicoles ... e s t  M e  B des faits historiques e t  sociaux beaucoup'plus 
qu'a des conditions physiquesa (1 ). Ce sont ces faits -%apportés &!espace -qui 
seront interrog6s'.de la  fin du XVlll& si&cle:A,zelle de la premiere République pour 
tenter de comprendre les transformations s ssives dont "dene formation sociale 

L'Btude portera principalement sur'ies plaines d e  Marovcay et, ayxssoirement, 
su; celles de Madirovalo. Partant du constat de la d8sokganisation de leur syst!me 
socio-st)atial,lg, I,a f i n  de l a  ptiriode sakalava, el le s'int6re:se aux am8nagemenk et . 

'aux,m,odes d'exploitations de la'période merina kt d'e la pbriode coloniale avtc.une 
attention particulih portée B IJœuyre des annfp 50, oì(sont, pos6es"les bases des 
politiques de developpement qui-prendron; leur plein essor 5, cartir des années,>60, I. .. 

^sous I'autoritB . .  de la  pyissance . ..% i. publisque Tzlgache. . 

.Cette Btude fera partie d'un ensemble formule par Gabriel Rabearimanana, 
gbgraphe,.maîtt-e assistant B l'UER de géographie de l'Université de Madagascar, et  
Roger Ranaivoson, 6conomiste.B la direction de-la programmation et de la coordi- 
nation du MRSTD (Ministere de la Recherche), dans un avant-projet de recherches 
sur : CrSociété rurales, cultures commerciales, idustrielles e t  organisation de 
l'espace dans le Nord-Ouest malgache (Boina) n, qui a retenu l'attention du MRSTD- 
i l  en a accept6 le principe et  le soutien financier - et dont I'blaboration definitive 
est en cours. 

- . > .  Pour . .  l e  sous-ensemble [@ional qui m'occupe ici,, c'est-$?re Ies,plai:es rifi- 
coles de la basse Betsiboka, le projet bconomiqüe e t  social de ¡a puis+".publique 
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s'est exprimé 3 Partir de 1954 dans des interventionS"diverses - CRAM d'Anka- 
zomborona. Secteur de Paysannat de Madirovalo - B comprendre comme autant 
d'((essais)) de Politiques de développementqui onttrouvé leur forme la  pius achevée 
dans la plaine de Marovoay avec la création du COMEMA en 1964. 

De nombreux aUteUrS ont décrit la  version 1960 de ce projet ((d'homo 
economicLJs)) : l'Homme Sans foi n i  loi (sans croyances et Sans mutumes), hors du 
temps e t  de l'espace. (sans hist?ire-, sai"? raPPort_s sociaux, dans un espace objectif 
tout entier off& 5 i a  transformtation, technique), s'6veille enfin au monde de la 
Raison etdela Liberté par la seule vertu de la  pédagogie du d&e[oppe-yent contenue 
dans la ((vulgarisation agricole ;)''&happée de ses ((stations )) pour ((pénétrer le 
milieu )). Encdré, éclairé, doté de terres et  de crédits, l'homme ((touché)) devient le 
souverain d'une cellule ((nucléaire )) (famille-exploitation) aux cdtés de milliers 

.._ _ _  

* '  I / .  . -  - 
d'autres, identiques, avec lesqÙ\lles i l  'constitue un ensemble harmonieux oh son 
((bénéfice)) est le signe e t  l a  condition du bénéfice .collectif, donc de la ((sortie du 

problèmes de I'intéret nationa1,'de tä 'croissance, de I'organkatic?; dÜtiavaiÏ; des 
formes de la domination-et de celle\>es libertés, tant individuelles que'collectives, 

-restent entiers, ,Les rares derthdes d'aujourd'hui - que la croissance n'effpas le 
développement, qu'une ctévidenc?? ?'est tei le que :port$e par les-rapports's&iaux 
qui l'ont produite, qu'ui mod8le"ne saurait'p;endre cÖrps sa& une'harticdation )) 
étémentaire avec la  ,soFiétt B mode6r -'soit négatives:' 

cs r t ,  , :-*';A? f -  . . - . y - - ,  -,- ~ 1 .- i, $ i  '. 3 =: i 

A défaut de proposer des ((solutions D, du moins peut-on tenter de-restituer 
pour une formation sociale. ( 1  ), dans-sa dydepropre-et !e sens qu'elledonne B son 

' temps,"!'organisation sociale e t  'pr0dudtive"des hommes qui-la constituynt dans 
l'espace qu'ils-occupeFt, apénigent e t  exploitent,j'les instl;tlutions e t  les représen- 

.tations collectives qui r*%uient+!eurs rapports sociaux ; . l e s ~ ~ ~ ~ ~ ~ v $ f  i e i  ripports 
des polifiques, d'intervmtion ' étatiques --effets -'¡e plus souvent '.(tdéplac&)) 'par 
rappqrt aux, objectLfs. - e t  les ioaes_ 4; 'tebrésentatión .qu'Lie; génerent bour 

venir sur une société opaque en I'iriformant que d7nform%e politique (2) sur des 
sociétés vivantes, en charge d'un 'passé et d'un présent qu'elles ne cessent de penser, 

'd'interpréter, pour donner forme B leur avenir dans une logique interne:et dans un 
espace qui' leur est propre mais'qui n'est qu'une parcelle .de'J'espace national. 

sousdéveloppement - 1  )). Si'la, ;?ïve;é, $ la démarche 'prete maintenant B sourire, les 
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rt&omposer la  trime sociale déchiiée..par ces intervention& ..-. II . s'agit moins d'intèr, 
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(21 Pour FOSSAERT (,cite par Y. LACOSTE : Les geographes, l'action et le.politqu.e~J&o- 
dote no 33-34] : u L'instance politique tend B repdsenter t'ensemble des pratiques et'des 
structures sociales relative B l'organisation de la vie sociä$.'Le'&ncept central2 partir 
duquel et autourduquel.e!le s'organisa est celui Ge. [Etat ... e : ~,ORC,fif!  .4 
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son développement risque d'@tre compromis par les graves décalages dont souffre 
le calendrier agricole - faute d'eau - car c'est une variété à cycle long. t e s  paysans 
ont tendance h réemployer des variétes locales, plus rustiques; qui supportent tant 
la sécheresse que l'inondation, comme I'Andranomotra par exemple, dont le rende- 
ment est supérieur B celui du 1329 pour ce qui est de la production, mais tres 
faible à l'usinage, ce qui le  rend difficilement commercialisable. 

podr leitetechniciens 
locaux n i  pour les responsables nationaux qui disposent pour leur information de 
deux importants rapports d'expertise technique e t  financière sur les problemes de 
la FIFABE (8) - servent évidemment une approche critique du développement 
qui prone, dans les solutions qu'elle propose, un appui décisif sur les structures 
sociales e t  les savoirs techniques des'To'ciétés locales, une profonde remise en cause 
des pouvoirs de l'administration techniqÚ6:au bénéfice de pouvoirs locaux expri- 
mant un réel consensus e t  capables d'engager le corps social dans un proces de 
croissance e t  de libération. ' 

Ce qui fa i t  le#tr$s grand intér2t de ce que l'on peÚi observer dans !es cam- 
pagnes malgaches aujourd'hui;, c'est que justement & sont de tels principes qtll 
ont guidé les réformateurs dans l'organisation des ((fokonolonan en 1973, puis 
celle des acoll~ctivités décentralisées)) B partir de 1977. On trouvera * le détai l  
chronologique'et analytique de ces réformes dans les travaux de J.L. Calvet (9) 
oh I'pn peut noter cedi : ((Ni la  référence je la décentralisation, ni' l'appui sur le 
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quetqy,ei j?dicati?>ns zqui "e-sont qbe ,rév.éLatio" 

i 
i =  

' 
7. 

fakoiolona B la base ne doivent tron;lper ; il ne s'agit pas plus d'autonomie admi- 
nistrative au sens classique que de retour aux sources.. . SOUS le couvert d e  ces deux 
notions c'e$'un syst6me politico-administratif entihrement nouveau qui s'installe 
B Madagascar e t  qui doit générafiser B tous les niveaux le ((pouvoir populaire,. 
ArrBtons-nous un moment sur cette réorganisation : ~ 

,Chaque collectivité dispose d'un organe déliberatif. Dans 'la collectivité de 
base (plus'petite que l'ancienne commune) il &t' constitué par I'&embl&e géné- 
rale des membres du tfokontanyn, qui BI i t  un comité exéiutif e t  un président 
tous les kinq ans, mais peut également les rdvoquer, ce qui rend illusoire l'applica- 
tion des décisions (les ((dina))) prises en assemblees délibératives. L'organe le plus 
important est le VATOEKA, la commission économique db comité exécutif du 
fokontany. Elle comprend deux sous-commissions : 

- le VAFA; charge de I'organ*isation de la production ,(entretien et sur- 
veillance des canaux, relais de la vulgarisation agricole, pepinidres col!ectìves, 
piétinqe mécanique, etc...), 
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le VAVA;chargé de la-colle'pe et de- la'co~mrne~ialisãtion des3roduits. . -.._ . 
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(8) Rapport ICTAD, Fikambanana Fampandrosoana ny Lemak'i Betsiboka, Min. de la Pro- 
duction Agricole et de la RBfurme agraire, 1982. Diagnostic de situation de la Banque 
F W  de la RFA qui finance EU titre de la coophration, le projet de r6habifitatbn de  la 
FI  F ABE. - I  

( Y)  Chronique institutionnelle, Afnua're darpeysde I'oc&n Indien, CERSOI, 1976 et 1977. 
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I .,Le président $uI VATOEKA est Ilinterlocuteur direct- de la BTM --'Banque 
des paysans chargée des pr6ts aux,*prqducteurs - au commencement des cam- , 
pagnes de production e t  de  commercialisation^ C;est lui qui, assi$é'par,les membres 
de l a  commission, en évalue les volumes nécessaires,,pure* la.distribut¡on et perqqit 
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lesrembourskmentsl, . 1" - 3 . , ' 9  -! _29 :i,+ .. ' ~ .. ,,. !.ip :;i: _ I  I . ;íi 

A chaque échelon adminitratif, chaque collectivité détient en "principe tous . i  
les pouvoirs (IO) : pouvoir ,politique, avec l'é!ection .de, touJtes les instances ?éCu- 
tives:'.&uvÓÌr' . . .*.I' - iégislatifi'et 'it''.'h administratif,, apc,/es din? qui,défi:n?issent, les règles*: 
d'usage, les interdits collectifs'et garand5ent la $cu;¡té publique ; pouvoir. écono- 
mique, a-insi q$il est indiqué'plus phaut. Ce? 'différentes attributions ne s'exercent .. 

que dans l e  respect des lois en vigueur, mais I'adm!nistration. est désarmais scrbor-i, 
donde, -a, ,chaque niveau, aux collectivit& 2décen.trr-alis&es et les- services publics 
n'e%tentp!us qu'en &ni questructure d'appui technique et iddologique._. 

analyse des sociétés rurales sous la premiere République'qoi définit le rapport de 
domination.étatique sur les-paysanneries comme un rapport central auquel tous les '- 
rapports d'exploitation sont subordonnés. Ce rapport de domination s'exerce sous 
de multiple: formes de contraintes, .o0 la  collecte des impBts et,les travauxp'in- 
tér@t collectif occupent la premiere place, .mais o0 la pédagogie technique p~2- . 
postSe par la  vulgarisation agricole n'a pas d'objectif moins ,pervers. Dans cette ~! 
approche,..le village ffpris dans la dpmination coloniaje est u&-col/ectivitg ,&mi/e,. . 
bati6 sur %gal&!. de tous dans /a .subordination au pouvoir8trangerv ... ,c Les trans-, $- 

formations qui Önt  pour cadre: le monde des maltres, ou,,quj "ont pour objet les, i 
rapports que les v&illageois ont avec lui, exercent des effets dans l'univers villageois, , 
mais ces effets ne sont pas destruction au profit de l'on ne sa i t  quelI<assimi~ 
lation : i ls  se situent I'int4rieur de  l'univers villageois, ils en suivent les mhandres, ' 

ils le tmnsforment, mais a' travers le &veloppem&t de sa piopre cohérmceu ( 1 1 ). 
. ,. . -, 27 s. . ,,T . ' . , E:, dWJ, .. , ..'- 

*; ,,De la, ((cohérence .¡?terne)), approc&' dynamique -élaborée au ,yntact ;d'un. ' 

cterrain n, dont :¡es:implications .. . 5pécifiques ,.L furent pmt-etre abusivement g6néra- 
lisées par ¡e& auteur B l'ensemble des soc'iétés rurales de Madagascar, les épigonys . . 
glissèrent au ((proprement malgache,)), A,.!'(( @tre malgachei:a une pens&-??senfia- 
l iste de la  societéqui s'?primait déjje avec force dans unerevue a caract6re culturel, y 
l a  -a r e y e  -__ fokonolona'dirigée.par,Pau! Ramasidraibe!i I!on pouvait lire ceci :. !En .. 
pofitique le Malgache;e,t un ,démÓcrate-'né 'et Je reste..:.. Une juridiction écrite 
n'enlève pas B l'homme. les valeurs qu'il a dans le-sang ...' Le Malgache ente,@ se 
gouverner par  Iui-mt" e t  pour lui-mgme': '=' 

. 
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On sait que, pour une part, ces réformes ont trodvé leur inspiration dans'une ' 
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(101,De .bas en'haut Fokontany (village ;-Firäisampokontany (anciens. ca<tons)s;-Fivon- ._ - 
dronampokontany (anciennes souspkfecturesl ; Faritany (provinces). . 7- 1 
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' "- rexecuter est Une fonction que se r6serve"aussi le fooi<o&lona.' Etkndre 
xtte simple formulede la cite la  nation est'facile;. Le'rouage intermaiaire è i t  aise 
A constituer en partant des deux termes fondamentaux)).;. (( ReveniraÜk'coutumes ' 
d'antan'où le fokonolona.est I'ex6cuteurvgilantde la loi et où les agents de l'admi- 
nistration ne sont 18 que. pour l'expliquer, tel le est la revendication premiere du 
fokonolo,ba)) (12). : j b :  - 5  . ; 

h6rit6e' de la colonisation, pour d6voiler les 'fonde;f;ents &alitaires de' la- soci6td' ' 
villagéoise et liberer une parole iollective; agissante, v$itable ;&role & i d ) )  (I>), -, 
dans une imm6diatet6 evidente èt sans rkerve? Ainsii'dans la confluen'cé ktranggde 
ces deux courants" de pensee, l'opposition administration/communaut& villageoise 
prenait forme de paradigme; c'est-Adire de modele conceptuel commandant toutes 
les representations politiques, particulierement celle'du fo konolona qui.tr&ait ¡A 
sa rationalisation fondamentale, , . 

Les nombreux Problemes releves au cours de I'enqui%e de terrain montrent 
que, du moins dans la région BtudiBe, les dynamismes induits par ces rkformes ne ., 
se sont pas manifestes e t  il faut tenter de comprendre pourquoi. . . I .- . I s  .'. >-I 

anciens - parfois etrangeis B l a  r6gion'- te l  qu'il est-rehabiiit6 par nouvelle 16gis-" 
lation, peut ê&e ressenti par les &ci6t6s villageoises, telles qu'ellesyontaujouh'hui 7' 
constit&es, comme tout aussi upamchute)) que l'encadrement 'technique .des . 
soci&& d'intervention. Celui-ci a !traitement pli6 les hommes B un espace cr& par ,: 

I'am6nagement hydriagricole qui n'a plus rieri.de commun avec l'espace ancien-qui ' 
etaj t  caracterise par le triple jeu Bcologique de l'eau (peche 1 des marais (riz j'et de' 

, .. ' 1  - ~ ' . .. . f i  . . '." - .,A 

.i. 
Ia prairie (BIevage): ,.- ' . 

Paradoxalement, dans. le temps m&"oh le .destin r6gional de ce nouvel 
espace se r6duisait aux limites du perimetre domine, en abandonnant sur ses marges 
des soci4tis'?Btives, il s'ouvrait &t s'articulait. A ' la communaute nationale dont i l  

Aujourd'hui sa propre reproduction r&uiwt une energie très superidre'i la  &&me :I 
des moyens traditionnels disponibles : 'technologie complexe e t  machinisme lourd... 
et, d'autre part, ' les transformations du calendrier cultural fn ' foni ion des res- 
sources en %$u e t  ,des performances du mat6riel_v6g6tal ont'provoqu? un6 aci6le;:: 
ration du temps, principale:&use de l'abondance 'des t a d e s  d6vÓlues au salariat. 

Cet espace a selectionni ses hommes e t  ses, techniques sur un tout autre m@e. i 
(métayage, salariat) que celui des collectifs PrCcoloniaux~auxquels refere la decen- 
tralisation actuelle. Ceuxci &aient fond& sur la combinaison dela parent6 -,tr& 

:e.. )I . . . ;.; ,-;;:. . ',I: ]fi i: . .. . 
. .  . - . 1,- . .r "' II suffisait 'donc de 'faire sauteF-le verrou 'de .I'organigtion a d ~ i ~ $ r & r ~ "  

* '  .. - -  ;,I ..-., -. ... L a  . 
. *  

L'encadrement 'cctiaditiönnel )) emprÚnt6 .4 'des Systemes' &' prddudon 

. " -  . 5-  ~. 
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receva% de puissants inves?issements mais pouiÏ&uelle i l  devait desormais produire. * .  

. .  >... : I -  : , . , :s,#? .. . .  . . I  

-- --I -___ - 
(72) Editorial de la rwue fokonofone. no 4 du 30.121964. Paul Ramasindraibe, Ji-L 26) 

(13)- Y La parola est u" manifestation de la vie, la cobper B quelqu'un c ' a  plus qu'une in, 
conwnanm, c'est Bter la vie B celui qu'on interrompth Fokonolone n0,3, d8'Gembre 

I ,I_- 
- _  y" - Andrevoahawy, AnJananat'nro. . r.ll - . , 

1 I - 4 x v  ' 1964. . a  

h;Brarchis& - avec.la servitude. Entre dans la dependance de l'Etat,dont il devient 
((un pale D, on peut direde ce nouvel espace qu'il secrete la dependance des hommes 
qui l'exploitent, tout en observant que, ce cadre est aussi celui de leur Bmanci- 
pation sociale vis B vis des rigueurs lignagdres. L'effet de l'encadrement technique 
sur les socibtt6s locales est de nature contradictoire : il est A l a  fois opprimant e t  , 

liberateur et  la comp8tition sociale se nourrit de cette &ali&! ambivalente. On 
reviendra plus loin sur ces problemes, . , I . _. , . 

Dans le village d'Ankaboka, les nouvelles structures d'encadrement semblent 
avoir largement favorise un processus de differenciation sociale e t  Bconomique 
marque par l'accumulation foncihre, que l'on pouvait d6jA discerner en 1970,,mais 
qui se trouvait limite par I'acchs de tous les planteurs aux moyens e t  aux services 
offerts par i a  techno-structure d'encadrement. A 1'8gard de celle-ci, la dependance 
des planteurs eta i t  totale. A 1'8gard de leurs voisins mieux dotes en terres,.en . 
b&fs, en travailleurs dependants, elle etait  faible. Aujourd'hui le rapport s'est 
inverse. L'affaiblissement du rble de I'Etat dans l'organisation de la-production 
combine aux effets multiples de la crise. Bconomique, a amplifie les in6galites et 
acct%r6 les processus d'exploitation au sein des societes villageoises. A I'hidence, 
les 'multiples dysfonctionnements que l'on observe aujourd'hui ne tiennent pas 
exclusivement aux reformes que j e  viens d'bvoquer. La crise de l'energie, en dkmul-' 
tipliant brutalement les coots de production, la crise dconomique mondiale qui 
affecte les dchanges B I'bchelle planetire e t  accentue leur in6galit6, sont sans 
conteste des phenomenes pr6miers dont les effets se font sentir au plus intime des 
soci6t6s rurales. II n'en demeure pas moins que toute soci6t6 a ses dynamismes 
propres, peut &tre plus secrets que l a  dynamique imperialiste qui f a i t  aujourd'hui 
l'objet de tant de travaux, et  le temps paralt,venu de les interroger, tout en sachant 
que leur isolement es t  arbitraire et  leur interpretation hasardeuse, hors d'un col- 
lectif critique qui mettrait en. commun ses connaissances. La comprehension inter- 
disciplinaire des phenomenes regionaux est une necessit6 imperative ; on peut 
regretter que l'approche r6gion'ale si brillamment illustree par I'Ecole d'Histoire de 
Tananarive n'ait pas entraln6 dans sw' manifestations d'autres disciplines, d'autant 
que les differences dans I'espace,.qui se sont developpies depuis I'indbpendance 
Aus l'effet des tí pbles de, d6veloppement D, sont au cœur des Problemes antem: 
porains. 

. 

. 

DEUXIEME PROBLEME * .* : 

-L'impuissance des sod& lodes B produip et reproduire volontairement une 
coop6ration Qargie et dgulière pour l'entretien du principal outil de production : 

Les soci&tC villageoises des plaines de la' basse Betsiboka n'ont constitue B 
aucun moment, soit de leur histoire, soit de leur procQ de production, un ensemble 
clos sur lui-mgme, un univers &anche fonctionnant selon ses lois propres; au 
contraire - plus encore B t'epoque moderne - elles n'ont qu'un faible deg& d'aúto- 
nomie par rappr t  aux structures qui les englobent : 

le r h a u  d'irrigation. _ _  . 

,.,a 

. ,  
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- structures administratives e t  techniques, 

, 1 -, - structures de l'espace. - . I 5 

La societts villageoise et la techno-structure : ' 

. ,  
L'un dqs themes les plus fortement orchestres et de  la faqon la plus convain- 

cante, par l'analyse anthropologique des annees 70, portait sur le r8le de l'adminis- 
tration. technique comme producteur de la ((terreur)), seule susceptible de mobiliser 
la force du travail dans des conditions de marche qui n'avaient pas encore fai t  
ComPIBtement sa place au travail libre. 

En fait, l'analyse du mode d'intervention du COMEMA que je presenterai 
rapidement, montre que si la  techno-structure est assurement productrice de 
contraintes en tant qu'organisatrice de la production, elie produit Calement des 
*m;ce.s, e t  comme telle, occupe un poste d'agent B certaines phas& du procès 
d'ensemble. Un traaileffectif,de naturedifferente correspond B ces deux fonctions 

, et s'ajoute au travail paysan pour realiser le cycle complet de I'activite Bconomique. 
La quesion qui se pose est de savoir s'ils ont une autommie /'un par rapport a 
/'autre et S i  l'on Peut les dissocier sans compromettre la dalisation ultime du cYcic 
de la  production. Observons le cas concret du COMEMA : 

Le COMEMA a 4th cree en 1964, par le rachat, sur fonds d'origine provinciale, 
des concessions de l a  CAIM'situCes dans la plainede Marovoay (14). Une partie de 
ces fonds etait  constitu& par le capital social de I'UCAFRA (Union des CooMra- 
tives d'Achat de Fonds Ruraux) vis B visdesquelles le COMEMA prenait I'engage- 
ment d'une ureforme agraires, dont les modalit6 etaient originales, comme &ait 
originale dans l'ensemble national, une soci6+ de developpement qui resta retive B 
toute intervention etrangth, e t  se danna les moyens d'une autonomie technique, 
administrative et financihre. 

. ,  

I - LE MODE D'INTERVENTION DU COMEMA 

Le COMEMAsr&mpait cinq grands domaines couvrant le quart environ de 
l a  plaine de Marovoay, divids en plusieurs fermes qui &aient autant de cellules 
d'irrigation. L'intervention portait sur trois secteurs : 

- l a  politique foncike, . 
. . - l'organisation de la production, 

- l'organisation de la commercialisation. ' a*. 
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La politique fonci&e : . / I  

, -  
Son objectif e ta i t  de permettreEazzjens metayers de la CAIM, devenus 

m&ayen du COMEMA d'acdderh la  propri66'di: &?res qu il s exploitaient. 

Pour les auteurs du projet, il s'agissait avant tout  de fixer les migrants B leun 
terres pour les mettre en situation d'intensifier leur production de f$on signifi- 
cative, d'en frire, au sens economique du terme, des entrepreneurs. 

Seule la terre faisait l'objet de cette appropriation ; le reseau hydraulique, 
pour' des raisons evidentes de controle technique e t  de controle social, restai: 
proprie* du COMEMA. Les planteurs ( 1  5) etaient @res sur la base d'un fichier Par 
ferme, compose de fiches individuelles sur lesquelles figuraient le  nom du titulaire 
de parcelles, l'identification des surfaces occupees ainsi que toutes les operations 
de c ra i t  ou de d&it engagees A son'compte au cours du cycle production-commer- 

- _  cialisation. 

En tant que proprietaire, le  CbMEMA prelevait sur chaque planteur le quart 
de sa rkolte au titre de la  rqievance de mktayage. Sur ce quart, valorise au prix de 
base du paddy de luxe (15.5 FMG/Kg en 1969), une partie des fraisde gestion des 
domaines &ait retenue et port&8 B l a  charge des paysans. Le solde etait inscrit sur 
un compte dit ((d'accession B la pr?pr%te)) tenu pour chaque planteur, qui serait 
clos dBs lors que le montant cumule des sommes portees B ce trait serait egal au 

. prix de la surface occuP6e. 

Poyr une population essentiellement composee de migrants dont les droits B 
la terre sont tou@urs en contradiction avec ceux des originaires (tompr?.tanY), 
I'op6ration, en les rendant proprietaires sous un &gime de droit incontestable, 
etai t  d'un grand int,&& ; pour les originaires, qui retrouvaient ainsi des terres 
ancestrales ravies par l a  colonisation, elle I'btait tout autant et  !'on peut dire que.le , 
COMEMA beneficia, dans les premiers temps de sa mise en place d'un e ta t  de grace: . I  

L'organisation de la production : 
. .  
... ~ . ! 

Le COMEMA intervenait B tous les niveaux de la production en fournissant 
aux planteurs des services B titre on6reux.. Ses domaines produisaient une variete 
de riz B grains longs, destinb B I'expodation sur le marche de la C.E.E. OB elle 
b6nbfificiait d'un cours BlevB. La production de cette variete necessitait un bon 
ameublissement des sols, plusieurs sarclages, Üne abondante alimentation en eau. 
ainsi qu'un respect imp6ratif du calendrier cultural. En outre, le rendement en 
grains entiers au cours de l'usinage dependait des soins apportes B la coupe et au 
battage. Les conditions techniques de cette production &aient donc tr& contrai- 
&antes ; le COMEMA /es impowit par le biais de la distnktion des WanCeS 
,+*=ires aux plant" pour financer la main-d'œuvre salari& utilide tout,au - - _  

. . .  long de la campagne. . ::i '- ih- . , . . 
.L. 8 : :  

(.is) T~~~ neutre par I'adminirfration du COMEMA pour ddsignerds agents, wentifibs 

" n i e  detenteun de parcellesde terres dont ils ne mnt ni Y propribtabas>) ni adtayersn, . 
I que je consmerai . .  dans cet expo&. ' . .. . z ._ .?v ' 5. , , ,, . ..._ .. 
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Ces pr&s Btaient accordes en fonction d'une evaluation compiwe, prenant 
en consideration : 

, .  - les besoins exprimes par l'emprunteur, , 

- la participation aux trois jours de travaux collectifs, 

- le remboursement des dett.es de I'ann6e prec&ente, 

- le  montant du quart vers& . .  

,En outre, le montan't annuel des pr&ts n'&ait jamais veisé gl&ale&ent : a 
chaque stade de la  production, le planteur devait n6gocier une uavanceD qui n'&ait 

. accord& que Pour une utilisation imm6diate. et payee apr& execution de la tache 
pour laquelle elle avait et6 demand& (16). Un secretariat technique implant6 sur le 
domaine assurait cette gestion sous le contrble d'un ingGnieur, chef de domaine. 

Calendrier des travaux ( 17) : 

Preparation des sols, prets pour le salaire d e  la  main. d'awvre employee au 
nettoyage des rizi&res e t  pour le pietinage mecanique dont le service est assuré par 
les engins e t  le personnel du COMEMA. 1 . .  

2) Mars: 

Preparation des pBpini&res . 
; l'usage (et l'emprunt) de Semences selectionnkes est obligatoire pour conserver la  purete varietaie. . 

3) Mardavril : 

' .Avances pour payer ' la  main-d'œuvre (feminine) emplo$e au repiquage. 

. 5) Mai/juin/juiilet : 
- .  

.Sarclage ; aucune avance n'&ait consentie pour ce travail &nGmiement 
execute par le planteur et sa famille. Mais son execution &ait mmrb lb  et prise en 
consideration pour 1'8valuation des pr&ts ult6rieun. 

1161 Les indications relativ- B l'organisation derprgtrde ampagne amus le COMEMAI fig& 
rant B la p. 90 du repport ICTAO a n t ,  B ma mnnaiPance, b u t  B fait erroneer (Vo- 
lume l l ) .  . 
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6) Septembre/octobre : 

Recolte ; A ce stade les besoins en maind'œuvre &aient considerables ; le 
riz devait &tre coup&, sech&, battu, vann6, mesur6, .mis en MCS, et transport6 avant 
les premières pluies (mwembre). Les avances aux planteurs etaient verdes en 
espkes e t  en nature (toiles de jute pour le battage, sacs, etc...). La moisson &ait 
l'objet d'une surveillance continuelle par les ((policiers)), charges de la police des 
eaux d'avril B juillet, e t  du conttûle de la rewlte B partir de septembre. D L  que 
la r6colte de deux ou trois parcelles e ta i t  battue, le policier faisait appel I'@Uipe 

de ((mesureurs)) dirigee par un ((commandeur)). L'Bquipe remplissait les s a s  et 
inscrivait leur nombre sur un laissez-passer dont tout planteur devait être muni pour 
transporter ses iacs aux magasins du COMEMA. 

Organisation de la commercialisation : 

Elle avait obligatoirement lieu sous les auspices du COMEMA qui, avec I'orga- 
nisation des pr&s que nous venons de voir, avait les moyens de faire respecter son 
monopole. Les indications du alaissez-passer Y) e t  le pesage permettaient d'estimer 
une recolte brute sur laquelle & a i t  prelev6 le quart. Le planteur conservait une 
partie de la  rkolte e t  la part vendue &ait valori& au prix de base, fix6 par dkcret. 
De ce montant &aient retenus : 

- le montant total des avances percues en espkes, 

- le prix des semences, 

- le prix du pietinage meCanique, 'I 

- le prix des avances en nature, 

- 10 % d'inter& sur le montant des pr@ts consentis, 

- les redevances d'entretien des canaux, 

- les taxes de litrage. . *  
" 

Le solde du compte n'&ait 'effectivemefit vers6 qu'apr8s la  remise, par le 
planteur des sacs empruntes pour transporter sa r6colte (18). Plus tard, après un tes t  

pass6 en machine uunivenale D, pour Bvaluer le rendement en grains entiers apr&s 
le &cortiquage, une prime de qualit6 &ait Versle a son compte. 
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reseau dans une op6ration de ce type, mais il n'y parvenait qu'en privant les plan- 
tem de tou'te initiative dans ta gestion des fermes On comprend que, n i  dans son 

esprit n i  dans ses modalit+, la  reforme des collect.ivit6s territoriales n'ait'pu s'ac- 
comoder d'une tutelle aussi rigoureuse. Toutes les intervenfions relatives 8 I'orga-. 
nisation de I'activit6 Bconomiq'ue sont aujourd'hui' de la responsabilite des VA- 
TOEKA'qui ctdhharge en fait  la  FIFABE de toute p6n6tration auprb'des paysans 
qu'elle ne connaît plus qu'd travers les membres des VAFA)) (19). On p i t  se 
demander s i  le fokontany, qui est'l'espace d'expression de cette commission, est 
&ritablement un lieu d'un& et d-autonomk gmnomique par rapport 8 l'ensemble 

(domaine)) ou ctferme)),'c'est-8dire un lieu oÙ un collectif de planteurs ont assez 
d'interêts en commun pour produire des formes de cooperation substituables 8 
l'organisation imposee par la  technestructure. La question renvoie au difficile' 
problème de la maltrise d e  l'-espace par une soci&& . .  
I I  - MAITRISE DE L'ESPACE : -ESPACE PERCU, ESPACE AUTOGERE 

Quelques indicazions rapides sur les caracteres spatiaux de la region e t  les 
contraintes qu'ils generent permettront de nouer le debat : 

C'est principalement le regime des pluies, avec une saison seche t r b  marquee, 
qui donne 8 la  region sa vocation exclusivement rizicole : riz pluvial en zone haute 
e t  zone de decrue, riz irrigue en zone basse pendant la saison sèche. Mais cette 
vocation est  continuellement contrari& par un ensemble de phhomenes : 

- L'excBs des transports solides - lies au d6boisement des versants - dont 
temoignent, tant les affleurements de sable dans le lit de la Betsiboh que I'enva- 
sement rapide de la baie de Bombetoka. Le volume des transports est t e l  que 
I'am6nagement de grands barrages-reservoirs qui regulariseraient l'alimentation en 
eau dans la plaine, est impensable. 

- La tres faible altitude des marais derriere les levees de berge - 2 m dans 
la basse Karambo - rend necessaire un ensemble delicat de travaux hydrauliques 
pour assurer conjointement le drainage et l'irrigation des sols. En juillet 1984, 
aprhs le passage du cyclone Kamiv, le desordre le plus complet affectait l'&coule- 
ment des eaux e t  l a  production paraissait tres mmpromise (20). . 

- L'insuffisance ou l a  mauvaise repartition des eaux de surface obligent 8 
de cooteux am6nagements de pompage en bord de Betsiboka. Mais le pompage 
provoque I'ensabhent du bassin e t  des canaux en m h e  temps qu'une salini- 
sation des sols s'il est mal contrB16. D'autre part la  fragilite des berges est telle 

I 

I 
I 
I 

1 

(19) Rapport ICTAD, p. 74 [Vol. I I ) .  

(20) Une Øquipe de CoopØrants Øtrangan, en c h a m  du projet de dhabilitation de la FIFABE, 

reprenait entièrement le t r d  du doeau.' 
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qu'une installation neuve s'est enlide B Ankaboka au moment des crues de . .  I'annke 
1983 (21 1. 

l'extension des sols s a l b  qu'il faut r66quilibrer par des . .  lessivages r&Jliers. . .  

Ces contraintes exigent, de ¡a part de sp6cialists hautement qualifiks, un 
traitement d'ensemble continu e t  coûteux pour maintenir aux sols,leur capzig'  
de pmduction. De ,ce point de vue, l'unit6 de l'espace est celle de l'unite hydrau- 
lique, c'est-adire, versant et  @rim&re domink, dans le cas d'une'irrigation par 
gravit6, station e t  $rimètre domine dans le cas d'une irrigation par pompage. 
C'est a ce niveau qu'était organid'l'encadrement du COMEMA. -. ' - 
. Du point de* vue de la collectivit6 villageoise,, l'unit8 de l'espace est son 
.terroir. Si elle est incapable de produire des formes spontanees de coop6ration 
intervillageoise pour l'entretien du rbeau, c'estqu'elle ne perçoit pi% l'unite hydrau- 
lique comme son unit6 de r&&ence,mais comme le cadre de la compbtition autour 
du bien rare qu'est I'eau. 

' En effet le terroir co*(ncide rarement avec l'unit6 hydraulique,soit qu'il 
combine l'usage de deux types d'irrigation (cas de la coop&ative d'Ankaboka, par 
exemple) soit que plusieurs terroirs puisent au mi?" reseau, ce qui est le cas le 
plus frkquent. Le terroir aval est alors tributaire de la discipline qui S!exerce en 
amont (d'où le vocabulaire conserve de <police des eaux,,), e t  son autonomie 
lui &happe. La même contradiction existe, d'ailleun, 8' tous les niveaux de voisi- 
llage au sein du terroir. Une des principales causes de la dkroissance de la pro- 
duction dans la plaine tient au f a i t  que les conflits d'inter& entre amont e t  aval, 
accentuC par la'balkanisation territoriale, se sont developpes avec d'autan: plus 
de force que l'encadrement n'avait plus les moyens techniques d'assurer l'entretien 
des unies hydrauliques, ni les moyens administratifs d'organiser la coop6ration 
villageoise (22). Au nord de4a coop6rative d'Anlcaboka, des mailles entihres, autre- 
fois cultivees en vary jeby, ont &? rendues B l a  riziculture pluviale ou abandonnees 
e t  la  production est passtSe de 2 O00 8,500 tonnés. 

D'ailleurs, au plus familier de l'espace agraire parcouru par ((les gens)) du 

. .  

village pour ((travailler leun parcellesr, qu'estse qui est pequ,? Est-ce un terroir? 
Si l'on entend par ce mot ( la  portion de territoire appropri& amhagee e t  uti- 
lide. par le groupe qui y reside et en tire ses moyens d'existence)), ainsi que l'en- 
te'ndent G. Sautter.& P. Pelissier (23), nous n'y s " n e s  point h groupe qui Y 
rCide, s'il en tire sa subsistance, ne l'a pas am6nad e t  n'en est pas prgprietaik. . 
Dans les portions d'espace qui constituent aujourd'hui l'assise du tfokontany, 

..i. 
.. . , i . 1 i' ._ 

121) A Mamlambo lesbergesont.raculØdeplusde 10 mares entre'1978et 1 9 8 2  

(n) ~ ~ p ~ f l  annuel&h FIFABE, 1982 : A proposdes A g m p o i o n o b m  (travaux mlleCtifs) 
a cette snnØe on a p16vu 59.41 5 m de travail B faire mais 49.790 oeulement ont 6t6 rØalis6s 
(83.8 %) B cause de la l6thargie ou mauvaisa foi d'un certain nombre $usager% notaw 

L'homme, . _ .  Revue 

. ^ *  . ment ceux de l'amont du canal B entretenir...P .. - ' . . .. . .., ~- 
423)  G. SAUTTER 'et P. PELlSSlER : uPour un atlas des terroirs africains,. a. 

Fmnceise d'sntbropologic?, Janvier-avril 1964. 
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(terre du foko, de l'unité sociale, avec un 'sens proche de la parenté), les membres 
du ctfokonolonan qui élisent des représentants e t  leur délhuent, ainsi que le veut 
la  loi, la  responsabilité de l'organisation de la production, sont en major& des 
immigrants qui se sont installés (tlB)), parce que le colon, le chef de ferme ou un 
riche propriétaire leur ont confié un certain nombre de parcelles, qui leur permirent 
de survivre, peut-&re d'acheter des bœufs e t  de prendre femme. 

Plus tard, par divers moyens -attributions par les colons ou par le COMEMA, 
locations ou sous-locations, achats peut-être - ils ont obtenu d'autres parcelles 
situées B proximité, parfois p!us loin sur les baiboho, parfois au village voisin ; ils 
cherchent ainsi B conjuger tous les types de riziculture - asara e t  jeby - pour 
limiter les risques e t  parce que le produit de chaque type est affecté, dans l'idéal 
du moins, B un emploi particulier : avec l e  vary jeby on paie les impots, les salariés, 
les biens de consommation divers ... avec l e  vary asara, on ((s'enrichit)), on achète 
des bœufs dresds, une charrette OU de nouvelles tbtes pour le  troupeau. Ces terres 
spnt 'exploitées avec l'aide de dépendants ou de salariés dont le mouvement est 
continu dans la région. Les distances 3 parcourir pour chaque ((propriétaire )) sont 
souvent considérables ; leurs séjours au village irréguliers... AU moment de la coupe 
e t  du battage le campement sur les rizibres, dans des huttes en paille de riz, était 
autrefois de regle ; aujourd'hui, depuis que les vols d'eau et de récolte se mul- 
tiplient, il tend 3 déborder largement cette période (24). Comment ces hommes, 
ces femmes, poussant devant eux quelques animaux, encombrés de nattes e t  de 
marmites, chargés d'enfants, en patrouille continuelle d'un point de l'espace B un 
autre pour produire leur subsistance, pourraient-ils se perlser comme acteurs res 
ponsables d'une (unit6 territorialeu, alorS.que l'unité de voisinage qui se realise au 
village)),ctcapitale)) du fokontany, n'a pas son équivalent dans la structure de 
l'espace rizicole, en dépit de l'aspect tr& compact qu'il offre au regard. 

De plus leur présence au sein du fokontany est transitoire. La coopérative 
d'Ankaboka, parzxemple, est divisbe en 343 lots qui couvrent les 500 hectares 
d'un ensemble très dense limité par des tracés artificiels (25). A chaque lot cor- 
respond un planteur. En'se 1971 e t  1984, date & laquelle j'ai repris les comptages 
avec l'aide du président de Fokontany, 168 lots avaient f a i t  l'objet d'une mutation, 
soit 49 %, dont 25 % pour cause de déces, et  24 % pour cause de départ. Parmi les 
planteurs titulaires et présents en 1971, 50 % avaient abandonné leur lot en raison 
de leur age, de leur endettement ou pour d'autres raisons : 147 seulement conser- 
vaient leur activité. Autre exemple : dans son rapport annuel de 1973, le  président 
du fivondronana de Marovoay notait une diminution de la population, surtout 
Betsileo : <Ce phénomène provient de ce que l a  main-d'œuvre saisonnière qui 

(24) A Manaratsandry, en 1983, tmis hommes mnt morts au murs d'une attaque du village par 
les udahalon. 

125) La surface irrQu6ecouvr&386 ha en 1984. Leschiffres indiques ici ne concement que la 
partie irrigu8.e du terroir, c'est-&-dire les marais amenages 8 partir de 1945 par le colon 
Ch Coste. Cette zone est mitoyenne d'une zone de baiboho, exploitbe en vary asara, de 
tr&s ancienne occupation, cequi fait drAnkaboka une mci6tb t d s  complexe. 
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d'habitude se trouvait sur place B l a  récolte de ((vary jeby)), au moment du recen- 
sement, fait défaut en 1973. Depuis la suppression de I'IMF (capiFation) e t  de la  
taxe des bovidés en.effet, l a  masse salariale saisonnih pour la rbcolte de vary leby 
ne venait plus L Marovoay malgrb l'offre d'emploi diffusée sur les antennes de l a  
radio nationale. Cela s'explique par le fait que le besoin pressant d'argent qu'elle 
avait pour payer I'IMF et l a  taxe des bovidés n'existant plus, cette main d'ceuvre 
préférait rester chez soi )) (26).'Cimportance de ces flux, liés B une longue tradition 
de migrations et  de métayage sur les terres de colonat explique la politique fon- 
ciere du COMEMA évaquée plus haut. L'accession B la propriété, te l le  qu'elle 
était  organisée, devait permettre de fixer dans la  region apres unedizaine d'années 
de <quart)), une maiwd'ceuvre formée L une riziculture relativement complexe, 
spécialement étudiée pour l'usinage B haut rendement d'une variété dite ((de 
luxe)). Le COMEMA a disparu avant d'avoir men6 cette politique B son terme. En 
fait, aujourd'hui encore, l a  question de l'appropriation des terres n'est pas tranchbe: 
les planteurs ne paient plus de ((quart)) mais n'ont pas de titre de propriété. De très 
fortes revendications s'expriment sur ce thème. Cette incertitude, jointe & la dété- 
rioration du système de production expliquent la  tres forte mobilité reprise B 
partir de 1976. Au témoignage du pr6sident du fokontany d'Ankaboka, il semble 
que ce flux se solde par une forte immigration des originaires du sud-est. C'est 
dire A quel point la population active, cel lelA même qui a la charge concrète des 
travaux collectifs, est mobile. L'espace v k u  est un espace dc/atd, au sein duquel 
les rapports de travail entre les hommes, mon8tariGs P I'eue6me, sont tknus, 
dppisaliques et sans dciprocit6. Dans ces conditions, comment s'éto,nner que ces 
hommes soient incapables de prendre en charge l'entretien du réseau et I'orga- 
nisation collective de l'irrigation ? Le pouvoir du prbident du fokontany, SOUS 

l'autorité duquel ce travail devrait s'organiser, ne se construit - dans le cas parti- 
culier d'une société de migran<s - sur aucune ((substance interne)), sur aucune 
((évidente)) : il n'est ni porté par un consensus, ni contri316 par une communauth. 
Aussi n'est4 pas surprenant de voir s i  souvent des présidents de Vatoeka user de 

' leur pouvoir pour privilégier leur propre famille dans l'attribution des tracteurs, la 
distribution de l'eau ou celle des crMits. 

. De mbme, les membres des premieres commissions VAFA responsables de 
l'entretien des canaux e t  de la distribution des eaux, se sont rapidement désinté- 
ressb d'une tache non salariée. La ((débrouillardise)) devint alors de regle e t  les 
pe t i t s  barrages, les déviations, les captages se multiplierent jusqU'B Un é ta t  d'anar- 
chie la  plus compl&te dans le réseau. Depuis la  réorganisation de la FIFABE, l e  
chef d'UPR (Unité de Production Rizicole), est parvenu B ((calmer le  jeu)) en 
imposant le système du ((rep)) : contre présentation d'un re+ sign6 par un res- 
ponsable de secteur membre du VAFA, chaque ((prestataire n (participant aux 
((telo andron, trois jours e .  de travaux collectifs sur le réseau) recoit gratuitement 

(26) Ce problirne n'existe plus aujourd'hui ; I'augmentathn du coDt de la vie, lesdifficultbs 
d'approvisionnement des hautes terres conacutives & la desorganisation du marche int& 
rieur, ont tôt fait de remettre cette main-d'œuvre en mute. 
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15 kg de semences (100 FMG/Kg). Grace B ce syst?", en 1984, le curage du 
réseau de la plaine d'Ankaboka fut complet, mais ce sont essentiellement les mé- 
tayers - environ 200 personnes sur 500 familles que compte le village - qui ont 
participé B ces tâches e t  le rey- fu t  établi au nom du propriétaire car,dans le 
contrat de métayage, c'est lui qui fournit les semences. En outre, les membres 
des deux commissions du Vatoeka sont r6mun6rés & la f in de la récolte B raison 
de 600 g/tonne collectée, B partager entre tous, soit' 162.000 FMG pour 5 person- 
nes B Ankaboka. On est loin du schéma idéal de la ((communauté villageoises qui 
commandait cette organisation (27). 

Les conséquences de ces désordres ont été considérables, mais, pour s'en 
tenir B l'exemple d'Ankaboka, l a  plus importante est sans doute celle-ci : B partir- 
de 1982, la BTM a cessé d'accorder des prêts de campagne B la  coopérative, h la 
suite d'importants détournements et de changements trop fréquents parmi les élus. 
En 1981, l a  banque avait avancé 8 millions de FMG B la coopérative, dont 2 étaient 
encore B recouvrer en 1984. La majorité des anciens coopérateurs est aujourd'hui 
la  proie du crédit usuraire qui n'existait pratiquement pas en 1970. 

TROlSlEME PROBLEME : 

L 

L'inorganisation et le faible recouvrement des prêts de faisance valoir, liés 
non seulement au ((mauvais vouloir )) paysan, difficile B évaluer en l'absence de tout 
document comptable individuel, mais également B une très mauvaise coordination 
entre l'organisme prêteur, la BTM et  l'organisme d'encadrement paysan, l a  F IFABE. 
Les cons6quences économiques du manque de crédit sont multiples. Parmi celles-ci 
on note le développement intensif de certaines activités jusque 18 marginales : 
pêche, charbon de bois, cabotage de rivière, ainsi que la  création d'un véritable 
marché parallèle des capitaux, 

crMit, aspects économiques, politiques et sociaux 

I A la quête des terres éviquée plus haut, s'ajoute aujourd'hui,,pour les mi- 
grants, la quête du crédit C'est un facteur qui joue & deux niveaux : 

- celui de la  techno-structure et plus largement de I'Etat, 

- celui de la  société villageoise. 
a.. L 

I - L E  ROLE DU CREDIT DANS L'ORGANISATION DE LA PRODUC- 
TI ON 

. I I  est essentiel, on l'a vu.' I I  Commandait toute l'organisation du travail de 
production e t  garantissait le  monopole effectif de commercialisation dont béné- 
f ic ia i t  le COMEMA. A terme, c'est sur l'organisation et l a  gestion du crédit que 

- - 
(27) Cette methode s'estg6n6ralis6edans la plaine et le prdsident du fivondronana de Mamvoay 

a joint ses efforts 3 ceux des techniciens pour l'imposer. Avec un certain courage politique 

i l  parle l u h h e d e  ((retour3 la  contraintedevant b gravitede la situationu. . 
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reposait le  bon fonctionnement de l'entreprise e t  son -indépendance vis-h-vis de 
I'Etat : sur ses domaines propres, le COMEMA Bquilibrait ses dépenses d'exploi- 
tation e t  le remboursement de sa dette (28) - soit 66.000.000 FMG en 1972 - par 
des recettes d'exploitation dont la  redevance des planteurs, ((le quart )), reprC 
sentait 46.8 %. Si par hypothèse, e t  en empruntant toujours les chiffres du budget 
prévisionnel de 1972, on considère la dette éteinte B cette date, les charges d'ex- 
ploitation des domaines ne sont plus que de 39.000.000 de FMG ; e t  les recettes 
(sans l a  redevance du quart, mais inclue la  perception des frais de gestion), s'élèvent 
alors B plusde40.000.000 FMG (29). Lesdondes réelles sont en f a i t  beaucoup plus 
complexes que ces chiffres ne le laissent paraître, mais i ls  montrent que l'entreprise 
pouvait survivre au transfert en pleine propriété des terres aux-planteurs B condi- 
tion que soit maintenue une genion rigoureuse. 

A partir de 1973, indépendamment des problèmes de gestion au sens strict, 
toutes les variables structurelJes - structures des échanges internationaux, structure5 
socio-économiques locales - ont joue en faveur des dés&uilibres de plus en plus 
profonds qui aboutirent au sévère bilan dressé par le rapport annuel de l a  FI FABE 
en 1982 : tune exploitation agricole déficitaire est & l'origine de la dégradation 
financière et économique de la société pour laquelle il est demandé B I'Etat une 
subventiond'Ctquilibrede 272 millionsen1982etde260 millionsen 1983)) (30).Le 
rapporteur poursuivait : u L'encadrement agricole, l'entretien des réseaux e t  des 
stations de pompage constituent des prestations de service public faites par la '  
FIFABE aux paysans, B l a  place de I'Etat. .. (le secteur exploitation agricole n'est 
pas rentable, sauf B percevoir une redevance des paysans) ... TOUS calculs faits, e t  B 
t i t re  indicatif, les frais d'encadrement e t  d'entretien des réseaux B l'intérieur des 

(28) La dette tibe aux emprunts engqespour l'achat des terresde la CAIM, soit 27.175.000 F 
par an imputes aux domaines. 

(29) Voici leschiffres empruntesau budget prsivisionnel de 1972 : 

Dbpenæsdomaines : 

* (exploitations diverses) 

2.200.000 a l  lmpbts e t  taxes 
b) Travaux, fournitures et 14.730.000 

c) Transports et deplacemens 2.270.000 
d) Frais diversde genion 1.810.000 
e) Frais financiers 760.000 

17.004000 f )  Charges personnel 

services exterieurs 

I_ 

TOTAL 38.774.000. 

Recettes domaines : 

(exploitations diverses) 

Redevances eaux et canaux 11.000.000 

Prime sur vente de paddy 4.334.000 
Bonification d'usinage 12.000.000 
Redevancesfraisde genion 1.810.000 

Produits sur engins 11.000.000 

. F  

. TOTAL 40.1 54.000 

:: . 

(30) La FIFABE en cours de rdhabilitation techniqueet financihre, pdsentedes bilans b6d f i i  
ciaires depuis le 31.12.82 ; le 30.06.84 elle 'affichait deje 115.000.000 de b6rt6ficer- 
(Source: entretien avec M.G. Rakotonjrina. Directeur GBn6ral de la FIFABE. août 1984). 
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périmètres e d r é s  par la FIFABE (31 1 équivalent A 10 tonnesde paddy par hec- 
tare en 1983 (32). Autrement dit, l a  FIFABE n'a plus besoin de subvention pour 
financer ses activités agricoles, si chaque paysan encadré accepte une participation 
aux frais d'un montant de 10 sacs de paddy ordinaire par hectare cultivé, soit l e  

II ne s'agit de rien moins que de restaurer le prélèvement du quart de l a  
récolte, supprimé dans l'enthousiasme de l a  révolution de 1973. La mesure, poli- 
tiquement impensable n'a pas été prise évidemment, mais ce serait une erreur, j e  
pense, de ne voir dans cette suggestion qu'un moyen pour des techniciens de 
reprendre leur #pouvoir)) sur les sociétés paysannes, même si cela n'est pas exclu. 
L'expérience de la FIFABE a le mérite de poser clairement un problème habi- 
tuellement sous-estimé par les théoriciens du développement, celui de l a  gestion 
technique e t  financière, de la  discipline collective qu'elle implique: qui regarde 
tant l'appareil technique que la société paysanne : paysans et techniciens sont 
associés dans la production de I'espace irrkué, comme ils sont. associés dans la 
production agricole. 

Sans l'intervention constante des techniciens sur le milieu, il n'y a pas plus 
de <Plaine de Marovoayn (33) qu'il n'y a de riz dans les magasins de la FIFABE 

quart de l a  récolte pour un rendement de 2 T/ha)). " i  

(31 ) Le perimetre d'intervention de la FI FABE est beaucoup plus lame que celui du COMEMA 
puisqu'il regarde, outre h plaine de Marovoay, celle de Madirovalo. Je n'ai pas assez sou- 
ligne les difMrences qui  existent entre CES deux soci&& ; elles sont trL importantes ; en 
particulier, le COMEMA Mrkficiait  d'une comptabilite de type commercial, ce qui rend 
rout B fait arbitraire la comparaison entre les deux soci6t6s. A titre indicatif Seulement je 
dirai que le COMEMA recwait une subvention du B.G. ba le I 6 %de ses besoins annuels 
d'exploitation ainsi qu'une subvention B peu près &uivalente du B.C.S.R. 

(32) Cette baluation peut être compade avec int6rêt aux rdevances pdlev6espar la SEMRY 
(SoCiBtB d'Expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yagona, Nord Cameroun) 

qui, pour des prestations de service semblables (Semences, labours mecaniques, contröle 
de l'irrigation et prochainement peut-être &colte mkanisee) s'8lèvent actuellement B 
134.000 Flha (environ 40 % de la production pour un  rendement moyen de 5T/ha). 
C. ARDITI : Quelques &flexions socio-konomiques sur la riziculture irrigube dans le 
Nord Cameroun (ASS Française desAnthropohques, Bull no 20. Juin 1985). 

(3) si la pdsncede b riziculture sur les &tes Nord-Ouest est attest6edSs le debut desannees 

1500. celleci n'occupait que les bourrelets de berge ou les banes pentes voisines du littoral 
II s'agissait d'une culture de saison des pluks en semis directs. De rre'me pour l'essentiel de 
la production sous la @riode merina B partir de 1825 C'est le 30 septembre 1887, que 
t'officier Gouverneur de Marovoay indique I la Reine que ses hommes ont detour& le  
murs de la Marovoay en aval de laville et qu'ilspourront inonder de vastes plaines au nord 
et au sud de la ville, grdce B un grand mnwurs d'immigrants. L e  gouvernement de 
Marovoay soutient une vigoureuse propagande pour developper la riziculture (umetlre ce 
pays B l'abri de la famine))), depuis la pdparation d e  la guerre contre les francais 
1883. Sur une carte levee par Prudhomme en AvrikMai 1895, on note seulement deux 
cinaux d'irrigation branches sur le lit marecqeux de la haute Marovoay, au Sud d'Ambohb 
jaoka, sur le versant dominant le village fortifie d'Ambolomo!y. Cam6mgemmt de la 
plaine ne doit donc rien I l'initiative paysanne c¿sponta&eD. 
Source: A.NIRDM Serie I I I  CC. - 
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sans les tpaysansn. Cette relation de réciprocité est méconnue par une analyse. 
qui ne voit dans l'encadrement technique.que le relais politique de I'Etat. Le 
problème de I'initiative paysanne ne peut être pend hors des problèmes degestion 
et, inversement la vulgarisation technique et financière doit' être asmiée la for- 

Le problème n'a d'ailleurs rien de nouveau : il est né avec les opbrations de 
développement, particulièrement les aopérations d'aménagement)) (34) qui propo- 
saient .3 des sociétes paysannes d'habiteret d'exploiter des espaces qu'elles n'avaient 
pas produit. en fonction et pour lesbesoinsde leurs structures propres, donc qu'elles 
n'étaient pas capables de gérer. Si le mal est connu, les solutions le sont moins,car 
enfin ces tobjetsn font aujoud'huipartie des &alii& nationales; la politique de 
((réhabilitation )) resolument conduite A Madgascar depuis quelques andes, après 
une période d'abandon non moins resolu des'ugrandes opérations)) en révèle mute 
I'ambiguTt6. En fait ,  le problème de l'autogestion a été Bvacué plus qu'il n'a été 
traité par le I6gislateur de 1973, dont les dispositions relatives il la gestion écono- 
mique des fokonolona (35) &fléchissent un espace national compact, peu dif- 
fgrencié, peu hiémrchid, on espace maltris4 par une sociét6 il cette image. Des 
socibtés longuement <historicidesn &"e les sociétés d'éleveurs ou de riziculteurs 
des hautes terres peuvent sans doute se kconnaltre dans ce modèle ; les sociétés 
jeunes e t  très composites des plaines de l a  BetsiFka ne le peuvent guère. A cet 
hard,  il serait d'un grand inteet de pouvoir mener une etude comptrative entre 
les régions où ces structures ont entraîne des changements positifs e t  celles où elles 
font difficulté. Seule cette comparaison serait Bdairante. 

SuccMant au COMEMA dans des conditions politiques difficiles, dans un 
contexte Bcommique et administratif très dif%rent, l a  FIFABE a pro&é au 
financement des prêts A l a  production sur ses fonds propres jusqu'en 1978, date A 
laquelle sesdifficultésdetrbsorerie ontétételies (36) que la BTM a pris directement 
en charge le financement des campagnes de production et 90 % de celui des cam- 
pagnes de collecte (37). Jusqu'en 1983, elle s'appuyait sur les Présidents de fokon- 
tany, char& de la  préparation des dossiers d'emprunts. A ceux-ci elle versait des 
prêts groupés - pour l'ensemble des demandeurs et pour toute laduréede la cam- 
pagne -':garantis par le blocage du mmpte.du fokontany provisionn? par les 
ristournes de collecte qu'il perpit sur toutes les productions qu'il a la  charge de 

- .  mation à I'autogestion. . . .  

. .  . I  

i 

(34) II constituait deje l a  principale cause de IYchec des CAR--Cqmmunes iKl tomma , 

qu i  ne furent jamais tautonomesi) car leur gestion, emruntee aux rPgleJcomplexesde la 
comptabilite administrative. resta XIUS IUtroite tutelle des administrateurs qui en etaient 

intervenir directement dans la aestjon hen,,,,. 

'1 ,:iewn&le% 3 .  I 1 ? ,: . '*> 

(35) Rappelons qu'en principe E t a t  a renond 
I - --- - 

mique des colleaivites dhcentralides, et que ses agents n'y interviennent que 3ils wnt 
I .  

. , appek5s I titre de conseil. . 
(36) Depuis 1974 elle ne percwait plus de UquartN et les fichiers individuels Btaient &am 

(37) Source: Eneetkn'avec le Directeur de h BTM de Marovoay le 9.07.84 

donds. 

. <  
' 
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commercialiser : 2 F par kg de paddy ; 50 F par sac de charbon de bois et des 
sommes variables sur les cultures dches (mais, arachides, patates) produites sur les 
zones hautes, proprieté'be l a  collectivité. Pour échapper B ce pElèvement, l a  Ggle 
est donc d'écouler le maximum de ces produits sur l e  marche parallèle, tt+s bien 
organisé depuis les zones déficitaires voisines (Majunga e t  Maevatanana). Un cabo- 
tage ((sauvage)) sur l a  Betsiboka s'est admirablement adapté B ce trafic, - ;., 

: La FIFABE, dotée de faibles moyens pour maintenir son monopole e t  de 
plus en plus mal outillée pour la  collecte, a laisse faire, d'autant plus qu'elle etait  
assurée de retrouver le paddy A l'usinage - dans la vieille usine (38) CAIM, nationa- 
lisée en 1977 - qui constitue sa seule activité rentable. Dès lors, déficitaires e t  

souvent mal géres,' les fokontany se sont rapidement endettés e t  la BTM. de Maro- 
voay cumulait, en Août 1984, 42 millions FMG d'impayés. Elle cessa donc son 
soutien aux fokonolona insolvables et, pour l'exemple, poursuivit en justice les 
présidents particulièrement responsables d'un usage irdgulier de ces fonds. J'ai dit 
plus haut que le fokontany d'Ankabokafut parmi ceux.touches par cette mesure. 

Pour les planteurs, la  mesure est Ibude de condquences (j'hfudierai plus loin 
ses effets sur les structures sociales). Parallèlement B l'action des encadreurs de l a  
FIFABE qui s'efforcent de vulgariser des"th8mes qui n'impliquent pas de recours 
A l'argent (fqons culturales mieux soignées, respect du calendrier cultural, 'PE- 
paration des pepinières avec 30 kg/ha au lieu de 50 toujours qploy6s, &chage en 
perroquets, etc...), les paysans ont recours A toutes sortes d'activités parailèles pour 
se procurer de l'argent. Pour les plus demunis, l a  prus importante est sans conteste 
la  production de charbon de bois. Dans les villages qui bordent la  route venant de 
Tananarive et plus encore lorsque celleci traverse l a  ' fo6t de I'hkarafantsika 
d'impressionnantes quantites de sacs en fibre v6g6tale, obstruees par du foin, 
attendent d'être Bvacués vers les centres urbains &nt i l s  constituent désormais l a  
principale - souvent l'unique - source d'energie domestique. En 1984, le cyclone 
Kamisy avait ,laissé sur son passage abondance de matière première mais d'une 
manière genérale les forêts sont soumises B un d6boisement intensif (le &au 
hydraulique construit par IFRAGRARIA en 1965 dans la  partie amont de la 
plaine de Madirovalo est aujourd'hui enfoui sous plus de 1 mètre de sable). Le 
produit de cette activite peut être estime ainsi : la cuisson de @"sacs k e s s i t e  15 B 
20 jours de travail. Deux voyages en pirogue (1000 F le voyage) seront nkessaires 
pour les transporter au march6 de gros B Marovoay oÙ ils seront uendus en deux 
jours B 800 F pièce. l e  fokontany prklève un  droit de 50 F/sac. Les 28.000 F 
obtenus etaient dedids B la pr6parationde la rizière du charbonni& interroge (39). 

.:.. D'autres ressoufces proviennent de l'exploitation du rwhia, du petit Blevage, 
de la  vente des œufs, de la  chasse au f i le t  du gibier d'eau, du transport en charrette 

_ .  .,. . .  
: ?  i . i-. .C', - ;I . . - '  

(381 Actuellement les experts allemands ont remplac6.cette usine, en placedepis le debut d u .  

"sible, par une unit6 neuve beaucoup ptus performante. . -. .: 

..-- 

'ou. en pirogue ; si ' l a  pêche au crate reste un métier spécialis6, tous les enfants 
Pratiquent la'  pahe dans les canaux ou près des bouches des stations de pom- 
page e t  cet apport est devenu tout B fa i t  indispensable A l'économie familiale. Un 
autre moyen consiste B dCaler les travaux du riz pluvial qui débutent en principe 
en Dkembre: Si la  pluie l e  permet, le cycle commence dès le mois d'octobre et  
l'on obtient ainsi une récolte dont l a  vente permettra de financer l a  culture du 
vary jeby. On fera du charbon et on vendra les surplus de jeby conservés depuis 
l'année pdcedente pour financer l a  mise en route de I'asara. Encore s'agit-t-il IB 
de-gens qui disposent de terres pouvant être irriguées malgr6 IUtat'du réseau. 
Beaucoup ont abandonne des terres qu'ils ne pouvaient plus mettre en valeur 
faute d'eau ou de moyens pour payer l a  main d'œuwe, cay les travailleurs saisop 
niers ne se pr6sentent que 18 oh ils sont assuris de percevoir leurs salaires. Ces 
planteurs sont alors condamneS.au #misasaka#, au metayage ; .il parait certain que 
nombre d'entre eux, trop endettés, ont pwdu tout ou . partie -.  . de ld rs  terres ifil 
bhé f i ce  de plus favorisés. . 

s Le propriétaire assure la  pdparation des sols e t  des pépinières pour lesquelles 
¡l'fournit les semences (on sait que pour une part elles ont kt6 gagdes par letravail 
du métayer lois des cctelo andro))) ; le métayer assure les travaux du repiquage A l a  
dcolte, paie l a  taxe de litrage et recevra la  moiti6 de l a  récolte. Le système est 
particulièrement avantageux pour les proprietaires qui peuvent faire executer l e  
piétinage par leun propres bœufs. Ils .sont peu nombreux e t  cinq d'en'tre eux 
seulement ont assez de bœufs pour les louer, Le piétinage animal revient 9 15.300 
FMG/ha (40) alors que le pietinage mkanque est facture 6000 F pour la même 
surface, payables au comptant,.auxquels s'ajoute Le plus souvent l a  fourniture de 
l'essence. La demande excède largement les moyens du parc de l a  FIFABE e t  dans 
la plupart des cas, l a  préparation se réduit B une intervention manuelle en @riode 
d'inondation : l'un de ces mbtayers, Betsimisaraka immigre de longue date au 
village et  propri6taire de 4 ha sur la 'coop6rative, dira qu'il a perdu sa dignit6 B 
travailler pour les autres au lieu de cultiver ses propres terres (41 ). 

Enfin, le recours au march6 parallèle des capitaux - B l'usure - est hide- 
mment d&erminant Dans l a  zone domaniale il est de longue traditkn. L'une de ses 
formes est cependant originale et mérite d'être signalée : B I'interieur de IasociBg 
villwoi!je ,les circonstances ont favori& les migrants dont le système de production 
éta i t  exclusivement oriente vers l'accumulation monetaire, A savoir IQ originaires du 
Sud, Antandroy et Mahafale. Portés par des vagues de migrations plus tradives que 
celles qui occupaient déjB l'espace rizicole, cantonnés i3 l a  pBriphBrie du terroir par 
des planteurs soucieux de conserver;B leur p o r ~ e  une maind'œuvre toujours e; 
quête de salaires, eux-mêmes peu soucieux de disputer un espace approprié B un 
type de -cul'ture greve d'obligations, ils ont développé sur les basses collines domi- 

' y.. ._ . I .  

I 

. _ _  

(a) pour pWtiir 1 ha, il faut 50 beufs loues B 250 F l'animal et 5 conducteurs : le pro-. 
prietahe et 4 journaliers payes 700 Fljour. Le troupeau du village .".it d'Ankaboka n'excÈde 
sans doute pas 100 6 tes ,  g a d 4 7  sur r71e Nosy Kibondro. , 

(41 1 uVery hasina 'zahay miara ho an' olona ary, tsy izay miara nytaninays. . 
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nant les rizières un système de production associant le salariat saisonnier à l a  
production de cultures sèches :arachides, manioc, mai's, patates ; sans concurrence, 
à l'aide d'une flotille de pirogues, i ls alimentent les marchés intérieurs jusqu'à 
Majunga. Les bénéfices sont réinvestis'dans un maquignonnage florissant -.dont,ils 
ont Galement le monopole - qui sillonne continuellement l'Ouest malgache du sud 
au nord. La forte croissance du prix du riz e t  la  faible augmentation des salairesont 
réorienté la. demande alimentaire vers ces produits dans les centres urbains. Très 
sollicités, ils prêtent, dit-on, B 100 % des capitaux qu'ils savent accumuler et faire 
travailler. La route de Marovoay B Majunga est bordée parde v6ritables n6cropoles 
antandroy e t  mahafale qui n'existaient pas encore en 1970, e t  qui sont lesignede 
profonds changements dans cette communauté (42). . .  

Le rapport tCTAD a consacd un chapitre au problème du credit agricole, ses 
liaisons avec le march6 parallèle e t  ses cqndquences sur l a  commercialisation. Les 
dsultats sont inattendus : une etude détaill6e sur les coûp d'exploitation e t  le coût 
du c&it usuraire montre que des exploitants, proprietaires de 1 hectare, disposant 
de quelques ressources financières e t  confiant l a  totalit6 des travaux'au salariat, ne 
tirent aucun revenu brut de leur exploitation qu'ils empruntent e t  vendent sur le 
march6 officiel ou sur le marche parallèle. 

Avec 2 hectares, la  même categorie empruntant et  vendant sur le'march6 
parallèle peut obtenir un reyenu de 82.000 FMG alors qu'elle ne peut esp6rer que 
35.000 FMG de revenu brut sur le march6 officiel i (t i l  est clair - &rit l e  rq-  
porteur - que l'exploitant a tout int6rêt 3 emprunter même B 100 % sur le march6 
parallèle car le  paddy qu'il y 6coule lui est pay6 deux fois plus cher)). J'ai moi- 
rt6me dress6 un tableau de 1'6volution comparée du poutoir d'achat d'l kg de riz 
blanc en 1968 et en 1982 sur le march6 officiel e t  le march6 parallèle : le coût de 
la vie. a bai& de façon très importante par rapport B 1968 si on's'en tient au 
march6 parallèle. En 1982, pour acheter 1 kg de porc, il fa l la i t  2,8 kg de riz pilonne 
vendu au ((march6 noir)), contre 9'3 kg vendu au prix, officiel, alors qu'en 1968, il  
fai lai t  5,4 kg de ce même riz. 

. .  II sgmble que la dynamique des prix a i t  eu des ef fe ts  très diff6rents en milieu 
rural et ed milieu urbain : on peut l'imaginer B travers ces quelques chiffres : depuis 
1978 B 1985, officiellement, l e  paddy a augment6 de 137,14% e t  le riz blanc de 
290,s 96. Dans le  même temps, l a  valeur annuelle du point d'indice des fonctbn- 
naires a augment6 de 20.19 % (43.). 

Les rmporteurs cites plus haut, plaidaient en 1982 pour une augmentation 
raisonnable du prix d'achat officiel (44) <qui pourrait ramener les paysans vers le 
crd i t  bancaire,. La mesure fut prise en même temps que la dcessie d'une reprise 
de la @stion de la production par la gestion du c M i t  s'imposait8 nouveau dans la 

(42) Le "merce du riz &ant redwenu libre il eR possible que desormais les circuits 

(43) Source : Marches tropicaux, no 2072.26.07.1985, p. 1897. 1 

(44) 47 FMG le kg de paddy en 1982,83 FMG en Juillet 1985. 

d'usure empruntent des chemins plus classiques 
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plaine. Mais la principale difficult6 tenait B ce que, desormais, l'organisme financier 
e t  l'organisme encadrant I'activite economique etaient dissociés et que leurs inter- 
ventions n'&aient pas coordonnes. 

A partir de 1983, la BTM Blaborait deux modesd'intervention differents (45): 

a l  Les cr&lits de masse : Toujours requis par les presidents de fokontany, 
ils ne sont plus attribues globalement mais sur la  base de dossiers individuels etablis 
avec 'la collaboration de la  banque qui selectionne les bénéficiaires. Un budget pdvi- 
sionnel est Btabl i  pour chaque type d'exploitation, un plafond est determine e t  les 
cnklits sont debloques par tranches successives après.un contrcile de leur utili- 
sation (46). En principe, aux temps d'un protocole d'accord signe en 1977 entre les 
deux organismes, la  FIFABE doit assurer le suivi techniquedesdossiers; en fait, l a  
BTM tend B assumer des fonctions d'encadrement e t  de vulgarisation, parallèlement 
B son rôle financier. Ses agents proddent directement'près des paysans B des cam- 
pagnes de sensibilisation au calcul des investissements et de l a  rentabilite, au grou- 
page des produits dans les fokontany pour améliorer les conditions de commerciali- 
sation, etc... En 1983, elle est pawenue B recouvrer 72 % de ses crédits sur l'en- 
semble de lazone (47). 

b) Les opBrarions de &ve/oppement rural int6gd : ODRI 
Cette intervention a et6 conque en 1981 pour utiliser une (assiette de crédit)) 

attribué par l a  Banque Mondiale A l a  BTM pour améliorer l'exploitation paysanne : 

Une enquête socio-economique assez fouillee est menee par les agents de l a  
banque pour repérer les zones'particuIDrement dynamiques e t  solvables. Un t fo-  
kontany piloJe)) est alors choisi, aussi près que possiblede l'agence qui assurera un 
contact très suivi avec le terrain pendant toute l a  dude de l'opération. En fait, la  
BTM cherche B intervenir au plan individuel, pr6s de producteurs groupes geogra- 
phiquement C'est une tentative qui prend en compte I'6chec d'une organisation du 
&dit fondee sur la responsabilite collective. On ne peut qu'btre frappe par l e  retour 
au concept de ((pilote)) si discute I (Pour estimer l a  validite d'unectelle approche, 
i l  faudrait une analyse approfondie du sysGme de production dans lequel est pris 
l'exploitant choisi). Pendant 3 mois, un agent de l a  banque s'installe au cœur du 
fokontany choisi e t  dresse un fichier tes complet de chaque exploitation. La 
première experience a porte sur levillage de Madiromiongana, B 15 km de l'agence, 
au Nord de Marovoay. 

(45) Source : Entretien avec le Directeurde l'agence BTh4 de Marovoay (Juillet 1984). ancien 
. fonctionnaire d e  l'agriculture oÙ il a occupe des fonctions de responsabilith au sein du 

GOPR, operation auiould'hui urehabilit6eB " m e  la FIFABE et !a SOMALAC. 

moment du pietinage et la seconde B celui du repiquage. Le pro&& est connu dans la 
region puisqu'il etait applique par k COMEMA et la CAIM. Certains paysans ont cepen- 
dant porte plainte B la gendarmqk, surpris.e-ne pas.recwoir la totalitedu c M i t  &goci$. 
Fausse naïvete d'interm&iiaires Etors hábitues B renQocier 5ur le march6 parallele les 
c&its r e p s  de la barqueou manque de formation d'immigds dcents 7 

(46) Un cr&jit global est n&m% par les paysans,'mais b premsre rranche est debloquee au 

. 

(47) Ce taux etait de  45 % e n  1981 et de 51 % en 1982. 

- 168- 

1s interesses, l'agent dtudie un plan de finaclcement Court t ~ m e  
de faisance valoir) e t  un plan B moyen terme (cddits d'invest~sserm". 

i 

i 

A Maairomipngana, ces crédits Ont concerné : 
- ramenagement de rizières ' : 13exploitants 

I . .  . -7 :  .. II , .  - raa'campagne de production (F.V.) 46 " 

. -, .. . _.. ~ I .  - .  - rachat de bœufs de trait ',, ::i ' ... 
200.000 FMG/paire , . ,. . : 20. " . .  

'150 B 200.000 FMG : 11 " 

. .  

- L'achat de barrettes ... ' 

. I , ,  
; . 4 r n l ,  

. c i .  ' : ~ ' . - fachatdecharrties . . 1 i- 

soit 3,2 millions de &dits B court terme e t  3,9 millions moyen 

Les exploitations sont visitees une fois par semaine, dès le deblocage des 
crédits afin d'en verifier l'usage. L'encadreur de l a  BTM'est installe dans un petit 
logement fourni par le fokontany e t  pourvu d'une bicyclette pour ses deplace 
mentr I I  est inform6 de façon permanente de tous les problèmes des exploitants 
qu'il conseille. Cette experience concrète s'est r6v610e decevante car l'intervention 
de l a  BTM n'a pas  et6 soutenue techniquement par la FIFABE. La zone a souffert 
d'un grave deficit en eau après les d6@ts provoques par le cyclone Kamisy e t  
1'8chec Conomique fut manifeste. En 1983, le coat de cette experience &ait ainsi. 
Bvalue : 

2 -  

. I  

I . . 2;: .  
. .  1 , 

, , ,  I 

- frais de personnel . .. , . I 747.000 FMG 7 .  

- vehicule, . 
I .* 

. (  
; I 107.000FMG 

.~ .' i ; .  1 ' - imprim& (fichiers) . I" i . 7 i i  . FMG 2 - .  
, .  . .  - frais d'enquête j 14.400FMG 

. .  
. .  ' 1 . a  

. -  
..., TOTAL , . 870.1 11 FMG ~ . .  

. ., - ., - . . ,  - Pl - .  
, 

financement de l a  production - s:est lancee dans une politique B long terme afin 
de devenir l'interlocuteur privilegie des exploitants. Son objectif est de substituer, 
B terme, le système ODRI au sysfème du c&it de masse. Sans juger de l'approprie 
tion 'de cette methode,' on peut penser qu'elle risque de se . .  h,eurter . 3. undouble 
obstacle : 1 

-'de nature politique.si les p&sidents.de fokontany voient dans son inter-. 
vention un obstacle A leur rôle de mediateur dont ils tirent des Mdfkes de clien- 

. - de nature structurelle si Son intervention n'est pas etroite.mentCmdonn6e, 
B celle de la  F IFABE.On saitcombien, 'mus toutes, les latitudes, les rivalit& peuvent 
parfois paralyser le ,Srvice Public : d'un côte, la FIFABE se plaint de la  lenteur que 
met l a  BTM B debloquer les crédits de campagns au point de compromettre le I '  

respect .du calendrier .agricole ; de l'autre l a  . .  BTM se plaint de I'indiffkrence de l a  

'La BTM, &ant donne l a  mission que'lui confie I'Etat - I'encadcement du ' 

. 
. . .  

tèle ; , .  
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FIFABE aux divers problèmes de crédits e t  du peu de diligence de ses agents pour 
appuyer ses interventions. En somme, la  BTM retient ((ses SOUSD tandis que l a  
FIFABE retient ((son eau )) e t  réciproquement ! A l'évidence, les relations entre les 
deux structures sont difficiles ; telle qu'elle tend B s'organiser, la BTM se substitue 
aux services de l a  production e t  de l a  vulgarisation.. Le système pourrait facilement 
se bloquer, n'étaknt .les bonnes relations entre les hommes. 'D'un point de vue 
organisationnel cette situation n'est pas saine et ((l'initiative paysanneP n'a rien B 

'gagner B cette dualité. On peutse demader si pour éviter la  circulation des dossiers, 
ces deux organismes ne pourraient pas collaborer au même fich+ - peut-être 
infomatid - alors qu'actuellement chacun s'essaie B tficher%darisson coin (48). 

En f a i t  les embarras que l a  BTM rencontre pour remplir, sa mission traduisent 
une hésitation beaucoup plus gédrale des encadrements. Voici h grands traits 
l'organisation actuelle de la  FIFABE : 

Ses'activib5s sont r6parties entre quatre directions qui comprennent chacune 
quatre sehices techniques : 

- Direction A.M.V.R. de Madirovalo 

- Direction des activitds rentables (location de mat6rie1, collec@, usine) 

- Dirktion financsre et "-nerciale (comptabilité, venB de produit fini) 

- Direction des activitts de dCeloppemmt 

Ses zones d'intervention sont divides en phimètres hydrauliques dirges par 
un chef de périmètre qui encadre I'aétivité des responsables d'UPR (Unité de 
Prduction Rizicole). Le 6 l e  de ces derniers est fondamental dans l a  production : 
ce sont les seuls inremMiaires, les points d'articulation entre les planteun e t  la  
technestructure : ce sorrt les premiers interlocuteurs du Vatoeka ; comme il peut 
y avoir plusieurs fokontany dans une même UPR, ce sont dgalement les premiers 
mkliateurs en cas de conflits. Or ces chefs d'UPR ne sont ni des techniciens, ni des 
administratifs; s5lectionn6s #sur le tas, dans une période d'intense â&vit6 poli- 
tique, ils'sont ext6mement prodes du milieu paysan e t  très souvent paysans 
eux-mêmes: le chef d'UPR'd'Ankaboka est metayer sur son propre périmètre. 
Cela constitue un atout très favorable'dont la FIFABE ne fire pas tous la man- 
tagas parce que ces agents ne semblent pas bénéficier.d'une fonntion r6ellement" 
continue parce que les relations internes I'organisme'sont très formelles. 

Les directions et services auxquels le chef de $rimètre r6fère Iorsqu'il 
commence sa campagne de production sont étroitement cloisonnbs e t  ch,acun 
veille B ne pas empiéter sur les compétences du serv'ice voisin.; de sorte qu'un 

,- . . .  I .  

.. 

I _  . r  

(48) Une telle organisation aurait, de plus, l'avantage d'obliger ler structurer d'encrdrement A 
faire la clart4 sur le problème de la pmpriefb foncière bans la plaine qui fait plus que 
jamais l'objet de &lamations violenbs ainsi qu'en t h o g n e  la lettre jointe en annexe, 
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chef de périmètre a 12 ((patrons)) (49) dont i l  doit coordonner les services depuis 
l'aval alors même qu'il est l'agent exécutif de chacun d'eux ! en outre, chaque 
direction contrôle l'activité de ses services - domiciliés à Marovoay- sur l a  base de 
rapport; dress& par ses chefs de service qui utilisent eux-mêmes, pour ce faire, des 
(états  permanents)) (d'avancement des travaux) régulièrement demandés au chef 
de périmètre, sous l'aspect de formulaires à colonnes, remplis par les responsables 
d'UPR. Le manque de véhicules, l a  difficulté des liaisons entre l a  rive gauche e t  l a  
rive droite condamnent directions e t  services a une mobilité réduite e t  le défaut de 
contacts personnels entre producteurs de services e t  utilisateurs accentue encore. 
Yaspect kafkaïen de cette organisation. A dire vrai, les besoins et  l a  pénurie des 
moyens sont tels que l'autonomie fonctionnelle des périmètres qui paraît si logique 
e t  s i  souhaitable est peut-être impossibleà réaliser dans les conditions actuellus. On 
comprend que l a  FIFABE ne soit pas en mesure de répondre, en sus, aux attentes 
de l a  BTM. 

Mais il en va pour l a  BTM comme pour l a  FIFABE e t  lesfokontany : en 
riziculture irriguée - tout spécialement dans les espaces delta'iques - les actions 
spkifiques de chaque acteui, qu'ils produisent l a  force ou les moyens de travail, 

cl'engineeringg,) ou l'encadrement (50), ne trouvent leur efficacité que dans des 
so/idarités de fait, e t  celles-ci sont, dans les grandes civilisations rizicoles, leproduit 
de longs processus historiques oÙ la vkueur des encadrements joue un r6le déter- 
minant 

Grâce aux travaux des historiens qui, involontairement sans doute, renvoient 
les problkmatiques du dkveloppement (51 ) exclusivement centrées sur l'analyse de 
la  ((contrainte )) au rang des niaiseries sociologiques. nous savons mieux aujourd'hui 
ce qu'ont coûté aux socidtés du XVllle siècle voisines de la haute colline de Tana- 
narive - coûté en travail obligé, en réorganisation sociale et  spatiale - I'aménage- 
ment de l a  plaine de la Betsimitatatra, sous l'impulsion d'Andrianampoinimerina, 
qui tira ainsi son peuple de plusieurs siècles de famine, alors même que les condi- 
tions physiques de cette zone ne sont pas les plus favorables ?I l a  riziculture. 

De mëme, P. Gourou rappelle que, si la  commune vietnamienne &ait capable 
d'élever des digues villageoises pourprotégerde petits casierS.ce sont les monarchies 
vietnamiennes indépendantes qui ont endigue le Fleuve Rouge car elles héritaient 

(49) Exemple de la Direction des adtivitbsde dbvebppement : 
, 1 - Swvice entretien du e seau rivedroite 

. . .  2 - Service entretien du & e a u  r b e  gauche 
3- Service de la production etde lavulgarisation . 
3 Directions opkent sur la plaine de Marovoay : 3 x 4 = 12. , 

(50) Tenne ici entendu a~ sens large de regulateur des rapports sociaux, il concerne B la fois le 

(51 ) F. RAISON : p Le travail et l'&change dans les discours d'Andrianampoinimerina Mada- 
gascar, XVllle sible>) in nLe travail et ses repr6senfationsr. Ed. Archives Contemp- 

technique, le politiqueet le religieux. 

raines, Paris, 1984, p. 225-269. 
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de dix siècles de domination chinoise dont elles avaient reçu (tune armature abmi- 
nistrative e t  des principes d'aménagement favorables à un contrôle par I'Etat des 

Inversement, il montre que ces r6gksions de l a  riziculture trzditionnelle dans 
la civilisation angkorienne B partir du Xlv6 siècle, ou celles de l'Assam au début du 
XlXè siècle, ne sont pas liées à Ùn épuisement des sols - peu probable en rizicul- 
ture irriguée - mais B des vicissitudes politiques et à un affaiblissement cor~ la t i f  
des techniques d'encadrement . 

'Dans l a  plaine de Marovoay, les incertitudes de I'Etat, quant à l'usage d'un 
monopole foncier 'hérité de la  colonisation .et, réciproquement, les doutes des 
paysans quant à l'appropriation des terres qu'ils cultivent ; la mobilité continue 
d'une population en proie à des'besoins matériels mais aussi en qu&e deson iden- 
tis; la  pluralité des pouvoirs e t  I'inappropriation de types d'encadrements inaptes 
à garantir /'équit6 dans l a  distribution des moyens de travail, sont autant de facteurs 

qui se conjuguent - sans parler des facteurs techniques - pour maintenir un é t a t  
d'indcuritt! si contraire à de bonnes conditionsde production en riziculture irriguée. 
Mais si elle est  défavorable à l a  production, cette insbcurité constitue également un 

&ritable &fi pour les sociétés concernées : pour survivre elles sont tenues de se 

tions de l a  production e t  imm6diatement interprétés dans l'ordre des représenta- 
tions. A travers l'étude du crédit dans l'organisation de l a  production, j'ai essayé de 
montrer l'aspect concret sous lequel 1'Etat modèle e t  domine les rapports de pro- 
duction. Dès lors que le crédit - ¡'Etat- ne joue plus son rôle, les rapports sociaux 
vont se modifier, se recomposer en fonction d'autres déterminants e t  produire de 
nouveaux encadrements qui entretiendront d'autres rapports avec I'Etat li s'agit 18 
de processus dont le temps est celui de l'histoire. 

L'utopie fokonolona aura joué son rôle d'utopie : ouvrir une.autre saison de 
l'histoire, que l'on devine dans les .transformations en cgurs, dont je voudrais 
donner un aperw à travers l'exemple concret de. l a  coopérative d'Ankaboka. 

diges principales, (52).. . . ,, 
. . ,  . 

. .. .. 
. .~ , .  ' .  ., . , 

. .  

. 
I 
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r6organiFr en prenant en compte les rapportsde force nésdans les nouvelles condi- 
. 

'. i 
* I  . ~ . 

II - LE CREDIT ET LES TRANSFORMATIONS DE IA SOCIETE VILLA- 
GEOISE I 

I 
Pour essayer de comprendre l a  nature des transformations sociales, les lieux ! oÙ elles s'expriment e t  ce qu'elles'veulent signifier, je montrerai d'abord comment, 

aux diff6rentes périodes historiques, s'est constituée cette soci&é e t  sur quels 
fondements idéologiques elle s'appuie ; j'étudierai ensuite les changements pro- 
voqués par  l a  cdation de l a  coopérative dans les annees 60 ët la  quête de nouveaux 
équilibres dans l a  période plus imrn6diatemeqt contemporaine. 

. '  < .  

. .  . .  ~ 

I * I ' \  ' ' . .  
j I* 

~. . *  1 .  I .  .. . -~ I 7 . . .I 
. .  . ,  

. .  ' ( 5 2 )  P.GOUROU, op cit, p 201. . ._ . 

1 -LES FONDEMENTS DE LA SOCIETE VILLAGEOISE . ' 

8 J  

.. Ankaboka est un site d'occupation très ancien. Avant la  conquête sakalava, 
des' groupes de pêcheurs - riziculteurs occupaient ces baiboho : Sandrangoatsy, 
Marosaboa, Mananadabo - De ces derniers on peut penser qu'au moment de l a  
conquête sakalava, A l a  .fin du .XV,IIè siècle, i l s  étaient en passe d'imposer leur 
suprématie politique aux autres groupes de sorte que certains de leurs clans furent 
proscrits par Andriamandisoarivo, le  conquérant venu du Menabe. Des lignages de 
haut statut .naquirent de l'alliance de 'l'aristocratie sakalava avec les femmes de 
clans soumis. Une royauté indépendante, dont l'une des capitafes fut Marbvoay, se 
développa dans le Boina. Sa prospérité reposait sur l'élevage e t  l a  traite'- princi- 
palement celle des esclaves - ainsi,que dans toutes les sociétés sakalava, B cette 
différence près que le riz, cultivé en quantitcs importantes par les esclaves' 

makoa (53) au voisinagedes embouchures abritant les (téchelles antalaotse)), fut une 
production très tôt orientée vers l'échange marchand. Dans le Nord- Ouést, le riz 
fut la.premi6re des cultures' de traite. Ceci explique Sans doute que malgré des 
conditions physiques si .favorables e t  un savoir technique très ancien, l a  riziculture 
du NordQuest n'ait jamais produit les encadrements nécessaires B l'assise d'une 
véritable soc i&é, de riziculteurs; 

Produite par une main-d'œuvre servile, pour des traitants étrangers installes 
sur ['espace conquis par une dynastie rQnante dont i ls  satisfaisaient les besoins en 
&hange de sa protection politique, la  riziculture resta B l a  périphérie du système 
de production sakalava dans lequel l'élevage constituait l e  principe structurant de 
la sociktk e t  le  bœuf son code symbolique fondamental. En les incluant dans leur 
propre système hiérarchique, les Sakalava impo&rent ce système de valeur aux 
clans qu'ils avaient assimilés de sorte que le travail de l a  riziculture, dont I ' impr- 
tance variait à l a  mesure de l a  quiétude politique du royaume, ((bénéficia,, d'une 
véritable surdétermination négative. 

Aujourd'hui encore, les représentations sociales du travail (54) agri;Dle sont 
influencées par son origine ; l'ampleur des besoins en main-d'œuvre salariée n'est 
sans doute pas 6trang8re à ce phénomène pas plus que les esquives inventées pour 
échapper au teloandro (55). . 

(53) Originaires d'Afrique, impor&s pardes traitantsd'origine ara&, les Antalaote. fondateurs 
des citesd'embouchure qui jalonnaient le côte N.O de Madagascar. 
Cf. P. VER IN : a Les &helles anciennes du commerce sur les cdgs Nord de Madagascarp. 
Lille, 1975. 

(54) I I  s'agit bien du trava¡/ et non du produit 

(55) Encorequ'ici le problème soit plus complexe : lestechniciens voient dans les utelo andmu 
I'actualiation ideale de la ((communaute fokonolona)) joignant ses efforts pour le bien 

commun Cette image est contraire I la dalit8 sociale : toute twmmunaute villageoise# 
. e s  un produit d'ordre. Ordre des statuts lignqers ; ordre des g6dmtions ; odre des 
richeres ; ordre des savoirs : ordre des esprits ; ordre de Dieu... Le concept de Hasina - 
que ron traduit par ctsacdn - est un concept d'ordre, (cf. Delivrb). La famarse a&alh8# 

3 , .  
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La conquête merina de 1825 provoqua le  reflux de l'aristocratie sakalava 
e t  de ses troupeaux vers des zones plus difficilement accessibles, laissant sur place 
les vieux lignages tompon-tany (maltres de la terre) e t  Makoa (56) bientôt rejoints 

par des vagues successives de m.igrants originaires des hautes terres - souvent 
eux-mêmes anciens esclaves -, dont l'enracinement, appuyé sur le  développement 
d'u& riziculture un peu plus intensive, fW encouragé par lesgouverneurs. 

La' m'ise en valeur des périmètres de colonisation au début de la.période 
coloniale attira les premiers métayers dépendants autochtones e t  knmigrants en 
quête de terres, tandis que les tompon-any, autrefois alliés privilégiés de I'aristo- 
cratie sakalava, s'unirent, pour défendre <la terre des ancêtres)) cantre l'emprise 
de l a  colonisation, avec ceux des Makoa qui avaient su accumuler un troupeau de 
prestige. De cette situation résulte une population très mêlée oÙ se côtoient frag- 
ments de lignages authentiquement originaires alliés aux riches makoa, lignages de 
purs Makoa, lignages de Manendy et Betsileo plus ou moins alliés aux Makoa, ori- 
ginaires du Sud-Est et  du Sud ... agglomérats apparemment confus - 'en réalité 
chacun sait qui est l'autre ... - oÙ les solidarités s'exercent entre ((associations 
d'originaires)) en forte rivalité de prestige les unes avec les autres. r u n  des derniers 
groupes venus SOUS l a  période coloniale, groupe de Eetsimisaraka très structuré, 
investit peu à peu toÙs les domaines de l'activité économique (c'est dans ce groupe 

que l'on repère aujourd'hui l e  plus riche propriétaire foncier) para/lèlemenfà celui 
de l'activité culturelle, s'enracinant ainsi dans la logique a tompon-tany s pour 
légitimer son âcc& à la terre. 

Car pour un migrant den de simple quand il s'agit de s'approprier une terre 
((étrangère)) : l a  terre n'est pas'seulement un moyen de production, un élément 
neutre, mais au contraire un élément fondamental de la  symbolique à travers 
laquelle se décrivent les rapports sociaux. Tout individu est a f f i l ié  à une ((terre 
mère)), celle de ses andtres, identifiée par leur tombeau e t  sur laquelie ses droits 

. sont legitimes et imprescriptibles. Hors de pouvoir se référer à une terre ancestrale 

' i  . .  . ,  

. -  
, .  Y .. 

qui r6git les rapports sociaux au sein du fokonolona, regit non des individus mais une 
série de groupes verticaux dont chacun est un groupe d'ordre au sein duquel le travail s'ef- 
fectue en function du rang de chaque individu. Pendant les ((telo andron, des tâches indif- 
férenciées sont confiées 3 des gens indifférenciés: cela a un sens sous un  régime de 
contrainte, et  les paysans parlent sincèrement lorsqu'ils disent aux techniciens que ((tout 
serait différent si le chef de cantan lesabligeait)) ; mais cela n'a aucun sens,nepeut etne 
doit pas se fake si on invoque Is ((logique fokonolona)), car dans cette logique le travail 
est distribué en fonction des statuts et un pere aregarde)) travailler son fils et plus g é n 4  
ralement son cadet parce que <est un (tray amandrenys ainsi que disent @alement ces 
mêmes paysans aux mêmes techniciens ... Comme on peut toujours être I'alné, réel ou 
SYmbolhUe de quelqu'un, il est Sans doute vrai que pendant les cctelo andro)) U &  foule 
nombreuse incite quelquesic élus)) au travail. . , .  i 

(56) Affranchis par one mesure de 1874 concernant ceux d'entre eux qui furent introduits 
dans lqs neuf dernières années, après la sgnature d'un traité avec les anglais, interdisant 
le commerce des esclaves Lks affranchis K masombikan qui désiraient rester B Madagascar, 
reçurent de la Reine des parcelles de terre qu'ils pouvaient exploiter en toute propriété et 
jouir du produit de leurs récoltes. Les autres conservaient leur statut d'esclaves. 

réelle et/ou mythique, cet individu est un dépendant, symboliquement un esclave 
car, un esclave n'a n i  tanimdmzana, ni tombeau. Les Ikgitimités sociales - droits 
sur les hommes, droitS.sur les terres - sont avant tout attachées B la catégorie 

tompon-tany e t  c'est par rapport 2 cette catégorie que les migrants doivent ajuster 
leur comportement pour légitimer leurs droits (57). C'est le  noyau structurel i d & -  
tructible, de l'idéologie foncière e t  plus largement de l'idéologie du pouvoir. . . .  ' . ' 

* En prenant femme dans les clans tompomtany, les conquérants sakalava ne 
font pas autre chose que légitimer leur pouvoir sur cette terre car l'alliance matri- 
moniale crée la communauté des ancêtres ; c'est l'étape fondamentale d'une 

construction politique qui  se poursuit par la  réorganisation des groupes dominés 
en groupes statutaires gravitant autour de la  personne royale, l e  Mpanjaka be, qui 
affectera B chacun un. espace propre. Les catégories tompomtany ou ((Sakalavan 
ne sont pas des catégories objectives mais des catégories idéologiques,'des référents, 
par rapport auxquels se définissent droits fonciers et statuts sociaux. Cependant, 
quelles que mient [es ressources plastiques'd'un système s i  habilement assimilation- 

niste, il laisse sur ses marges incertaines I'ensemble'du groupe servile, théoGquement 
exclu d'alliances matrimoniales prestigieuses. Ce n'est qu'après le retrait de I'aris- 
tocratie sakalava, dans l'urgence d'une situation politique désastreuse pour les 
lignages tompon-tany qui perdaient leurs meilleures terres s'ils ne les mettaient 
en valeur, que se sont nouées des alliances entre ces derniers e t  leurs anciens dé- 
pendants Makoa ; ces alliances constituent le fondement de la structuration hiérar- 
chique du groupe Makoa, telle qu'on peut I'observeraujourd'hui. ._ 

Pendant toute la période coloniale, dans un cdntexte juridique qui bridait le  
jeu de l'idéologie foncière traditionnelle, migrants e t  Makoa ont rivalise pour I'acœs 
à l a  terre. Egalement disqualifiés en ((droits - les uns par manque de & é r e n t  
tompon-tany, les autres, de par leurs origines, incapables de se proposer e n  modèle 
de légitimité sociale - i l s  se sont appuyés sur les gérants des grands domaines euro- 
péens pour.obtenir l a  disposition d'un maximum de surfaces irriguées qu'ils sous- 
louaient à de jeunes dépendants. Ainsi a commencé, dominée par l a  colonisation 
européenne, 'une compétition foncière entre migrants e t  autochtones dont le 
tayage est une donnée structumle., Dès lors se-coñstituent - autour d'hommes 
particulièrement dynamiques, habiles 3 contrôler leurs cadets réels ou symboliques 

(57) Voici par exemple ce que pouvait noter le pasteur Rusillon, fondateur de la mission pro- 
testante 5 Marovoay en 1912, très fin observateur de I4socSté bcale : 
uOn voit actuellement d'anciens esclaves en lut te  avec les Sakalava qui se disent propri& 
taires du sol. L'un a travaill6, l'autre prétend ß&Iter. C'est que le premier, ayantobtenu 
de  l'administration le droit de s'installer, s'en va demander ce m6me droit au Sakalava di t  
tompon-tany. Celui-ci, bon enfant, accorde t o u t  moyennant une ou deux mesures d e  
r u  qu'il considire comme une redevance tandis que le cultivateut l'appelle seulement u n  
cadeau, y ajoutant très souvent une idée superstitieu s... Un jour cependant le Sakalava 
vient et interdit le travail. Le propriétaire évince proteste. I I est pris B son propre piège, 
sa duplicite devient condamnation )). 
Le Boina, Madagascar. Manuscrit inédit, Librairie de  ta societ6.des minions évang6liques. 
Paris, 1926 (p 117). v 
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des groupes concurrents pour l'accaparement de la rente foncière, se disputant les 
'faveurs d'un @"rant qui reste leur seul bien - mais aussi leur &u1 lien - commun. 
-Cobservateur'peut facilement être abus6 sur .la nature:de'ces rapports par une 
.expression verbale qui réfère toujours à u I'entr'aides. Un migrant n'arrive pas<par 
hasard dans un village, il  vient y rejoindre gun. parent)) qui ((l'aide)) en lui ((don- 
nants de la terre. Lui-même ((donne )) la moitié de  la,r$olte à ce parentsi la terre 
qu'il a reçue est déjà aménagée. Si elle doit être défrichée, le migrant pourra la 
bltiver pendant 4 ans avant d'avoir à ({donner )) la moitié de sa récolte. 

Dans un village detl'amont d e  ¡a plaine de Mad'irovalo, j'ai vu, en 1967, un 
migrant refuser ce partage pour une terre qu'il avait défrichée depuis 5 ans. Invité 
solennellement 5 trois reprises; par I'ajsemblée.$es anciens, ä remplir son devoir 
vis à vis de  son ((parent)), i l  s'y refusa e t  ridiculisa avec malice une sanction d'en- 
fermement prise par le fokonulona. I I  mourut. le .lendemain, accus5 d e  sorcellerie, 

Gest .par le contrôle exclusif qu'il exerce sur l'usage de la terre et  celui du 
troupea-u collectif que le chef de groupe peut maintenir ses cadets dans sa'dépen- 
dance: sans bœufs et sans terres - sans moyens de production e t  sans moyens 
d'accumulation - ceux-ci ne peuvent ni fournir la do t  nécessaire à leur mariage ni 
nourrir une famille. La création d e  la ¿hopérative Polyvalente d'Ankaboka, en 
1960, va faire éclater cet équilibre. 7 .. ;' 

2 -  LE ROLE DE ..LA COOPERATIVE DANS LA TRANSFORMATION 'DE 

. .  . .  . -. I .  . 

. .  

et personne dans le village ne veilla son corps .... . . . "  

.~ LA SOCIETE VIL~AGEOISE .I_ 

La coopérative d'Ankaboka constitue la première des organisations de mé- 
tayers se donnant pour objet  ((le rachat des terres des colons)), fondées i3 I'ini- 
tiative de J.J. Natai alors chef de Province de  Majunga ; l'ensemble d e  ces coopéra 
tives constituera I'UCAFRA (58). La faillitede la concession Coste à Ankaboka f u t  
opportunément utilisée pour tenter une expérience de développement originale 
dont l'aboutissement f u t  la création'du COMEMA (59). Cette concession contenant 
500 ha aménagés vers 1946,: ((reprise )) par le budget provincial, fut  transformée en 
coopérative. Les planteurs membres de la coopérative deviendraient propriétaires 
de leurs parcelles &on le procédé indiqué plus haut pour les domaines du. CO- 
MEMA. 

Le capital social d e  la coopérative comptait 2000 pa& dont 500 réservées 
aux sociétaires. Le versement d'une part (soit 7000 F )  donnait au souscripteur le 
droit d'occuper u n  hectare de rizière, d e  bénéficier de  toutes les avances néces- 
m'ires, de  l'irrigation et' du .piétinage mécanique. L'ensemble d e  ces prestations 
était prélevé sur la récolte, la coopérative ayant le monopole de la commerciali- 
sation. . 

' .  . .  . . ( !  ; 

_. ;;> 

. ,  - , 1  

, .  
(58) Ordonnance no 620a ,du  19.09.62. 

(59) Yaï analys4 aiileurs les conditions techniques et politiques de cette operation. l': ':. 
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En fait, dans ce nouveáu procès de production, le recouts aux &serves ou la 
médiation des chefs de groupe pour obtenir de la terre et des bœufs n'&tait plus . 

_ .  . . (  ndcessaire aux dépendants . .. I 

. 8 . ' *  . : I  
. -  

I .- 
'Immigrants sans terres, cadets lign'agers, désormais tous ont également accès 

aux moyens de ,production offerts par la coopérative et tous peuventdevenir acteurs 
de  la compétition foncière. Le patient tissagedes alliances qui caractérisait IaMra 
tégie d'ascension sociale de ces leaders est délibé&m" compromis par l'émanci- 
pation des cadets consécutive à la relative,équité des moyens fournis par la co- 
opérative. L'effet d'klatement sur les structures familiales ne se f i t  pas attendre. 

dement tempéré par les difficultés du pasage i3 u 6  riziculture plus productive 
mais plus sophistiquée, nécessitant au movent  du repiquage et d e  La récolte Une 
très importante main-d'œuvre salariée. Les ckpfs de groupe ne  savent pas immédiate- 
ment faire face à ce changement Ils ne p e h e n t  plÙs mobiliser le travail de leurs 
dépendants depuis que les contrôle des mariages leur Bchappe. On rkrouve ici u n  
effet noté ailleurs : (( Les possibilités de  revenus,monétaires individuels que  consti- 
tuent les cultures de rente (coton, rizl 'ont pour effet'de permettre aux jeunes 
hommes d'acquérir des bovins et  de  Mter, ainsi, leur mariage eh atténuant leur 
dépendance vis B vis du groupe familial 1) (60). Mangue halement A ces chefs de .  
groupe le numéraire pour recwter des ,salari& sans trop. s'endetter. Aux dysfonc- 
tionnements lignagers vient s'ajouter celui'de la coopérative, elle-même loin d'avoir 
trouvé ses méthodes. En 1964, elle est déficitaire et  le nombre des coopérateurs est . 

, . 

Le succès immédiat de la coopérative (295 coopérateurs en 1962) est rapE. 

tombé B 150. Administration et chefs de  famille, vont,s'organiser. *.. 

-9 .i. 
La gestion de  la coopérative est prise directement en charge par le CO'MEMA, 

Un gérant réputé pour sa ((fermeté)) constitue "n propre' réseau d e  contrôle en 
s'appuyant sur le groupe Betsimisaraka qui veiile sur la distribution de l'eau, des 
semences, des avances, des labours ... Ce faisant, il s'oppose aux membres élus du 
Conseil d'Administration de la coopérative, tenu par les notables MaKoa qui b n t  
enfin parvenus à surplanter les vieux migrants Ambaniandro, auxquels, pour leurs 
qualités de ((riziculteurs)), la colonisation a toujou6 attribué les meilleures terres. 
En charge de  l'attribution des parcelles,- les membres du Conseil d'Administration 
peuvent reprendre dans une certaine mesure le contrôle de leurs dépendants. Le 
village se divise en réseaúx de clientèle, mouvants au gré des rapports de  force et 
des besoins de chacun et  sur ces divisions viennent se-surimposer les jeex des 
factions et  des partis politiques nationaux ainsi que ceux des appartenances reli- 
gieuses. En l'absence d ë  tout système de régulation des rapports sociaux - les 
pouvoirs réels sont  éclatés en plusieurs centres. de' décision - les conflits sont 
continuels, .violents. ; la vie sociale baigne dans les ligues, les trahisons et, les 
complots. 

.' 
' .  

' 

.' 

_ .  . .  I . , .  ~. i, ' , . . C ; "  I _  ' - .  ".I 
. ,*,> . .  . ?  . r .  

. .  
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-, . . .  . .  (60) C.ARDITI (SEMRY) deja cite (p 67). 
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La production structurée par le couple crédit/salar¡at n'est cependant pas af- 
fectée par ces divisions. 'Entre 'les leaders des difgrents groupes, une certaine 
entente se réalise en ef fe t  surdeux points : 

- D'une part, le maintien dans le salariat des groupes de migrants les plus 
défavorisés en les privant de l'accès aux parcelles irriguées : en principe, les parcel- 
les dont le prix n'a pas été acquitté en totalité reviennent, en cas d'abandon par 
leur titulaire, au fonds commun de l a  coopérative et feront l'objet d'une réat- 
tribution à un nouveau coopérateur, nanti d'une nouvelle fiche de cmpte. En 
réalité, très vite, s'est instituée la  pratique du rachat de ces parcelles, aux nomes 
de prix appliquées au ((compte d'accession B l a  propriété)), pratique d'autant plus 
suivie qu'elle satisfait les stratégies des deux parties : les migrants kcupèrent ainsi 
le ((quart)) versé, les plus riches poursuivent leur accumulation foncière. Une re- 
présentation graphique montre l'ampleur des écarts atteints en 1984. L e  même 
phénomène existait sur tous les domaines du COMEMA. Ces ventes étant inter- 
dites, la  transaction ne figurait pas aux fichiers e t  les emprunts se faisaient toujours 

. au. mm de l'ancien tenancier. Face à ces pratiques les 3ents techniques du 
COMEMA étaient impuissants, car elles ne pouvaient se développer qu'avec l a  
complicité des encadreurs e t  des ((chefs planteurs)) sur lesquels justement s'ap- 
puyait la  gestion du COMEMA. 

- D'autre part, la  lutte contre le COMEMA : la  contestation vigoureuse de 
tous les prd&vements imposés aux planteurs (particulièrement les ((frais de ges- 
tion ))I, la  mise en question périodiquep'es ((pouvoirs du gérant)) e t  de &s devoirs 
envers le Conseil d'Administration, maintenaient le collectif des planteurs - à 
l'exception du groupe Betsimisaraka - dans une tension continue qui constituait, 
paradoxalement, le seul fondement de son unité. Quelle ne fut pas ma suprise, au 
cours du séjour que je fis au villaged'Ankaboka, en Juillet 1984, IQrsque j'entendis 
de toutes parts glorifier l'action de l'ancien gérant Dupuy ((qui savait amener l'eau )) 

Dans cette lutte un point d'orgue est atteint en Juin 1971 : 80 coopérateurs 
ayant payé leurs terres exigent immédiatement un titre de propriété, l e  contele de 
la gestion de l a  coopérative, celui de l a  distributjon des terres et de l'eau e t  ladis 
qualification du $rant du COMEMA. Bousculant les intermédiaires politiques 
locaux, une lettrep6tition portaitdirectement le conflit devant le chef de I'Etat (67 ). 
Une situation très tendue dura jusqu'en 1973, date 2, laquelle l a  conjoncture na- 
tionale et l a  mort du gérant fournirent à ia  coopérative i'occasion de son retrait du 
COMEMA. Sous l a  direction d'lssouf, musulman à l'écart des grands clivages reli- 
gieux (621, homme très respecté pour son intelligence e t  ses qualités de maiateur, 
la  coopérative acheta, dans les trois premiers mois de 1973, trois tracteurs Renault 
8 l a  Compagnie Madauto, au prix de 1.341.000 FMG chacun, pour lesquels elle 

(6'1) L'habitude en a ét6 consew& ; voir le document produit en annexe. II est B verser au 
. dossier de I'Ptude du Pouvoir de I'Etat dans la societe malgache, qui n'en pas mon objet. 

(62) Ils concernent le bobinage trLconflictueldecultes fftromba)) e t  descultes ufifoharana)) 

qui font l'objet d'une &lanion en murs et que je n'abonlerai pas ici. 
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vers l.lM).OOO FMG à l a  livraison. Le reste était  payable en deux ans par traites 
annuelles d'environ 600.000 FMG pour chaque tracteur, l a  dernière échlance étant ' 

prévue au 30.04.1975 (63). Jusqu'en 1974, elle effectua quelques versements puis 
cessa tout paiement Au 31 Août 1979, le solde débiteur de son compte s'élevait B 
1.355.397 FMG. Mis en liquidation après saisie, deux tracteurs furent vendus à 
Majunga : le troisième, ((mis en pikes)), fut adjugé (tau sieur Issouf)), PrQidentdu 
Conseil Exécutif du fokontany d'Ankaboka, pour la somme de 42.000 FMG (64). 
Le manque de formation et /e dbordre des circonstances ont conduit B l'.éch@ 
cette eupérknœ de ddveloppement autonome, @èS audacieuse, tentee par un a/- 
lectif de paysans hors de tout appui technique 

Après son retrait du COMEMA, l a  coop6rative assuralt donc par ses propres 
moyens le piétinage mécanique e t  empruntait Zi une compagnie priVéG la Franco- 
Malgache, la  trésorerie nécessaire au financement de ses campagnes. Elle la  rembour- 
sa'it en lui vendant - BUX mêmes conditions qu'au COMEMA - le produit de 13 
collecte dont elle avait le monopole. Pour réussir, cette tentative exigeait une 
discialine collective et une gestion comptable rigoureuse qui n'étaient plus dans 
!'air du temps. Tous les planteurscwkent de payer le <quart)) aprL avoir entendu 
à la  radio le leader Monja Jaona dire qu'il &ait supprime (65).Sansressourcespour 
payer ses traites, ses machinistes et son personnel de bureau, privée de son mono- 
pole commercial par I'institudon des Vatoeka, débordée par les dérives du marche 
parallèle que j'ai lvoquées plus haut, l a  coopérative fut mise en faillite et cessa 
toute acti.vité. Juridiquement elle est toujours propriétaire des terres, mais le 
cyclone Kamisy ayant anéanti ses bâtiments, ses archives ont disparu et les adroits 
aquis )) par les anciens coopérateurs seront très difficiles B rétablir. C'est une raison 
supplémentaire a x  multiples divisions de. cette ccommumutén. . Si certains 
membres revendiquent flprement l a  reconnaissance officielle de leun droits, 3 
Vinverse, le statut indéfini de l a  propriété foncière donne aux divers leaders des 
partis du ((Front)) qui constituent I'aaemblée du fokontany, le moyen de conte- 
nir um clientèle plus ou moins docile, en procadant périodiquement A l a  redistfi-,' 
bution gratuite de certaines parties des terres du fokontany, qui sont thkorique,m*Y 
propriétl de la  coopérative. Ainsi, en 1976, lssouf a p r o d é  au partage des'@;tu- 
rages de Nosy Mangoka entre une soixantaine de familles Betsirebaka B raiyn de 
2 ha par famille. Aptes au riz pluvial, ces terres de baiboho aux sols df'&;hnt tre 
difficiles B mettre en valeur. Le remaniement de ce partage l taifpr&u9p%?~&:le API i-p :~uw!?ci s i x  
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nouveau pdsident de fokontany - instituteur, f i l s  de l'un des plus grands pro- 
pribtaires fonciers du village, grand propriétaire lui-même - en novembre 1984. 

En fait,'dBs 1971, on voit qu'une classe de h i e r s  formée au contact de l a  
colonisation e t  du néo-capitalisme d'Etat, revendiquait le pouvoir pour. elle-même, 

Or, le secret du pouvoir est dans la Iégítimhé des médiations qu'il impose. Cest l a  
construction de cette légitimité que je  voudrais étudier. , . 

, .  I _  

. 
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3-POUVOIR' ET REPRESENTATION DU POÜVOIR DANS U SOCIETE 

VILLA GEOJSE i' i". . 
. $ 2  

On t'a vu, ta. seule.lbgitim'ité sur laquelle peut s'appuyer le pouvoir sur les 
hommes e t  sur la terre est la  légitimité, tohpomtany, la légitimité des ancétres, 
premiers occupants du pays. Elle n'est .pas perçue comme une ka l i t b  objective (la 
revendication acharnbe des titrei fonciers le montre clairement) mais pour ce 

GR IL+ u Gqu'elle est exaxement : une &grence culturelje partde,  u? norme, comme A 
toute I l le ,  donc op&atoire, et actuellement revivifiée par l'idéologie fokonoloni 
C'est dans le culte des ancgtres que chacun s'identifie B une communaute e t  
maque son droit a Umpart.de terre (même dans des conditions objectives aussi 
drastiques que celles que j'ai décrites plus haut). Les migrants christianisés origi- 
naires des hautes terres ont toujours 6té.déchiréspar cette exigence : certains se 
SJnt assimiliés aux ~mmUiiaUtés locatesen rendant un culte aux hasin-tany (esprits 
tel!uriem) e t  e? ParticiPant au C U l k  tromba (possessen par les esprits des rois 
défunts). D'alltres s'y refusent, et, du bastion que constitumt les communautés 
fifohazana, lancent la gueûrre sainte lady masina) contre.les tromba. C e s  commu- 
naut& qui ont toujours vécu leur situ.ation avec mauvaise conscience, sont aujoud' 
hbi politiquement e t  bconomiquemmt en recul certain. Elles abandonnent I'ini- 
tia?#politique w x  riches Makoa. 
-LliECr4i. .-i' . 
& n m s i  k h. .- 
zj,f T&fi_an&$ute l a  periode merina et  la  periode coloniale, les originaires. et 
[ ~ , u , ~ ~ - a l l ~ s ~ o ~ ~ ~ ~ n d ~  un culte d'autant plus fervent aux rehues W a l e 5  du Boina - 
culte fastowx qui représente symboliquement l'histoire du royaume fapnné Par 
la  dynastie - qu'il permettait B des revendications d'identitb de s'exprimer e t  de se 
màiiltenir"cdntfë'.tef'enVãhísseurs. Alors que l e  système de production sakalava 

. .. 
~ -_ 

~- . .  

&i$ !l.rFGmFz domil& 
tmupau~&nl$.., 20; 

' p s  :ou2 les: &kFa;5$s Ja 
¡+ terre,-hors des p~rim.è.~es,~~cslsaisatipn. I .  . . .  

industrielles, que I 'a rk tCN"3 kfugiait .W 
IUS secrètes, fidemig sakalava em~mnt+e 

& ~ z ~ p c i  LIV>&:W$¡ %bsr:+:ïc4ziiu ;:s?.?.b f i &  ; . ~ : r , .  

,.,,.j,.~~slc(~;:;,szil3nl Rs iug 56% ,w:r.j.#d 1; .%35 sb. ' . . 
. 

'.Mais A l a  fin de la  pi5rìode coloniale, le principe intbgrateur de l a  royauti 
s ~ ~ ; i i i i l ~ ~ - ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i a " ~ ~ ' : "  ans & í p e  Q I : ~  -A: .vdlage -*J ZD" du'sbikiiftyJndoany " dvi! B l!Jdremi- . - 

. - .  

. .  
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Sara e t  servi par un &habe (66 ) - est contesté de I'int6rieur même de la dynastie, 
par le spectacle que sesdiverses branchesdonnentde leurs divisions (67). L'incendie 
du doahy central de Miarinarivo (Majunga) en 1955 e t  la construction des deux 
doany rivaux d'Atsimo e t  d'Avaratra vont entraîner la mise en question de beaucoup 
de fidélités.' -. i .. ... _ _  . . .. - .  

STRUCTURE GENEALOGJIUE.~ +NF~TS,DB LEGITIMITE -DANS iË  BOINA^!. 
.-..- - -  

I .  ANDR~AMAND~~JALA i Ei dpFEmana,  f a n d ~ ~ ~ ~ ~ ~ d * ~  Märo=rid . '- . . . .--I-- - . .  
. .  . ANDRIAMANDRESY 

. . -  ANDRIAMISARA" 
. ~. (midu Fiherenana) , .  

< , *  '- . .  , .  
' ' ANDAIANDAHIFOTSY 

(W le my"juxp'B Mangokv) 

ANDRIAMANETIARIVO 
(midu Menab) 

ANDRIAMANDISOARIVO (1680-1711) (2) 
(mnqukmtdu Bonal 

- marn -sia6 en sa refudaral m Mmabs - _Î 

. --- - a un f ikpN~RlAMAHANT!N~R~&"de RAV-+HINY (hmo) 
Ill  G6~4&+a:t~siwItfbn 

(2) Dap d a d .  pa H. R v l l l t a  b Bdns. Enal &$-h h d n z  Mawark Pmlr . i lSZE - _  
(66)  Doany : Lieu de culte protege par une enceintede pieux pointus. 

Ndremiswa : 

Dans les traditions (non aristocratiques) dÚ Boina, Ndremisara est defini B lafois " m e  
Ombiasy (devin royal) et roi fondateur de la dynastie. La contradiction n'est qu'apparente: 
Ombiasy ou roi, Ndremisara est source de pouvoir ; comme Ombiasy sa pratique est au 
service de la reproduction du pouvoir royal, comme roi Ktombe du &lu (Madirovab) il 
est la 16gitimit8 m5me, et le mythe de Ndremisara devient I'6l6ment fondamental de 
rid6ologie dynastique du Boina, I'opdrateur principal de son independance vis B vis du 
Menabe. 

* Sahabe: 

Grand poss6d6. Les Sahabe Ndremisara ont un rôie important dans la soci6t6. En  tant que 
ddiateurs des esprits royaux et mediateurs de la famille ur6gnantea ils mnt ¡&5tis de 
pouvoirs sociaux e t  religieux. Ils ne sont reconnus comme teis qu'après avoir pass6 um 
Bpreuve devant les gardiens des reliques royales. 

(67) Voir sur le tableau ci-joint l'origine des conflits internesdes Volamena. .f 
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.<&& .ld cri; 67 = 
Ravahiny, en l'absence de tout descendant mâle, hérite du pouvoir dont la  coutume 

qu'il lui est  transmis par Andriamahatindriarivo (alné) en 1780. 
- a quatre enfants qui'entrent en conflit avec Maka pour la succession 
au pouvoir. Maka s'enfuit vers le Nord e t  fonde l a  branche Bemihisatra. 
- Oza, f i l s  aîné de Ravahiny hérite du Boina ; soh f i l s  Andriantsoly en 
Sera le dernier roi ; après sa défaite devant Radama l e r  en 1824, il est 
consigné à Marovoay d'& il s'enfuit. II mène sans succès une longue 
guerre contre les Merina puis s'exile à Mayotte en 1832, oÙ il mourra. 
Les descendants de Ravahiny constituent la branche des Bemazava. 

Les deux branches des Bemihisatra e t  des Bemazava sont en conflit pour , 

I 
l'héritage de la garde des reliques royales qui confèrent la légitimité. 

-___- ---- 
Dans la  période de competition pour le pouvoir qui a précédé e t  suivi l'indé- 

pendance, beaucoup de doany Ndremisara- dont celui d'Ankaboka en 1958 -ont 
été'mis à feu e t  leur service négligé. Enfin, dans cette même période, I 'Clat de son 
statut qui pouvait valoir 2 l'aristocratie sakalava quelques bénéfices politiques, 
représentait un risque pour l a  lente ascension Makoa : dupointde vuede l'idéo- 
logie tompon-any ilsrestent des étrangers et dans la structure hiérarchique de la 
soci& sakalava, des &pendants Vis-his de l'aristocratie sakalava, leur émanci- 
pation sociale s'imposait donc. 

En réalité, au gr6 des circonstances e t  des déplacements, I'Bclatement, l a  dis- 
persion e t  l'enchevêtrement des alliances sont te ls  que l a  qualification sociale des 
lignages est largement le produit d'un discours dominé par l'idéologie agnatique. 
Dans la sociBt6 &Ankabob d l e  constitue une ligne de clivage nette : qui peut 
justifier d'une filiation en lign6e masculine avec un fehitri (parent81 sakalava est 
+pute <noble)) et dispose - au moins sur les anciennes parcelles domaniales e t  
les paturages - de droits importants. Ces lignbs sont rares et vivent 8 la  péri- 
phkrie. La situation est plus ambigul! pour les groupës de haut s ta tu t  Bcono- 
mique wi se definissent comme asakalavan mais dont tout l e  monde sait qu'ils 
ont pour origine un ancetre Makoa Dansce cas, unepromotion sociale d4cisive 
doit parser par le d5toumement w la mpture d'avec le sys the  hi4tarchique 
sakalava. C'est la  constmetion de cette rupture que j e  voudmis maintenant 

Vers 1958, Tsim'Nony - alne d'un vieux e t  puissant lignage de filiation 
paternelle Makoa, dont certains descendants s'honorent d'alliances prestigieuses 
avec des femmes Antambondro, clan tmpqn-tany fondateur du village - 
dBcide de batir un doany pour les Ndranahary agnabo, cul te auquel il vient 
d'&e ¡niti6 par Tsianindra, un prince Marojao (681, venu se r6fiJgier a Anka- 
-_ boka ___ l o w e  sescagd_ets_ t''nt~ha+_d_ee_ses terres dlAntanimora.- 

Au plan des (esprits)), IesNdranahary agnabo sont les ancêtres des Ombiasy 
qui donnèrentautrefois à Ndremisara la force (LeHasina) qui lui permit d e  soumettre 

(68) Prince de sang royal sans droit B la succession dynastique car son lignage n'est pas issu 

- - -  amiß.?. - - _ _  --- - -  

d'une femme Volamena 

- 182- 

le Boina. Tsianindra lui-même est possédé par l'un de ces esprits ((d'en haut)) 
(agnabo) dont le  nom est Tsitorombolamena (69). C e t  esprit lui a commandé de 
ccnstruire un zorn,ba (70) danslequelsera enfoui un togny (71) provenant de Ndre- 
manda20 ala, le roi fondateur de la dynastie du Menabe dont s'est détachée la  
branche du Boina. Le togny est un élément sacré, dont la  manipulation relève du 
savoir de I'Ombiasy, médiateur de toutes les forces cosmiques, et, en tant que tel, 
toujours associé au personnage royal. Le rogny a pour fonction d'instituersymbo- 
liquement un espace en territoire politique II existe des tognyde royaurpe comme 
il existe des tognydevillage. 

Dans l a  succession de figures qui décrit I@, geste de Tsitorombolamena, Tsia- 
nidra présente une image de son Tromba (72) qui associe lesstidotypes élémen- 
taires du pouvoir e t  Iedés&ne commefondateurd'une e n t i g  politique ( 7 3 )  à savoir: 

- l'ascendance royale e t  la communication avec l'ancêtre fondateur, 
- le territoire, I i "  ' 

- le Hasina, domaine du sacré orienté par I'Ombiasy. 

Par rapport au point d'origine que représente Ndremandazoala - principe de 
I&itimité - il le place dansuneposition symétrique à celle de Ndremandisoarivo, le 
conquérant du Boina. Un rapport quasi-homothétique existe entre la figure hiérar- 
chique historique e t  cel le . qui -- définit les rapports . entre - -  les divers esprits Ndranahary 
agnabo : . 

I. . . . . . , . . 
' . . <.i . . , .  . .  

[ 69) Tsitorombolamena : nom de l'esprit, mot compose c o y e  suk : 
T S ~ :  négation 
Ito : lexème qui signifie l'action de &parer, de'trancher, de décider. Renvoie B I'idéede 

Rona : inclinaison, action de fléchir [au sens politique indique le pendant ... 1 
Volamena i descendants de l'or ; nom de la lignée des rÖ¡s,sakalava descendants .~ ."I de la . 

' 

Cemot, très révelateur du projet politique qu'il contient, signifie qu'on ne se separe pas 
des Volamena,qu'on leur reste fidèle 

En fait, i l  n'est pas possible de s'opposer au m! sans risquer le déchainement des forces . i; '. ' .  . , cosmiques La rupture s'exprime donc en sur-affirmant la fidélité. 

(701 Zomba : ((Ca, contenant des objets sacrés)) (Mellisi. Lieu de cuIte.d'un ~ _ .  Zanahary 

( j l y  Tcgny :, Voir. Rabedimy ctContrib,ution de I'Ombiasy B la formation du royaume Menabe: 

72 Tromba : Le mot désigne l'esprit e t  la cérémonie au cours de laquelle l'esprit vient KpoS 

. 
U .  

tyrannie, de rapt (Dict. Abinal et  Malzac). . .  

' premi'eie &pouse du roi fondateur. 

.I ,: : . '  . .. . .. 

. I  
(Esprit ...- royal). ' . .. 

- *  
.I = 

' 8 .  - . , , 2 :  _ _  . - .  Ïe Tognyr., ASEMI, 1976, Vol. I I ,  p. 255. . 
4 :i. , 

séder un vivant)), lequel est appelé Saha (passage, canal...). _- - .. . . ,. ._ . ,- 

(ron601. , I  ? ;  

(731 Cf. J. .LOMBARD :' L'idéologie des ((Ampamito vola)). ORSTOM, Tanariarive . ., 1974. 
. C.".  l i .  
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: Figure historique 

Ndremandazoala 
1 ,  - 

Ndremisara , I  (Ombiasy) 

1 I 
. ,. I 

Fondateur royaume 
Menabe (aîné) 

. .  . . 

' Figure Tromba 

I -  
Fondateur royaume 

Boina (cadet) . 

Ndremandazoala 

I .  
. , Tsitorombolamlena (Ombiasy) 

Ndretsirendangitra I 
( f i l s  alné) ~ 

Ndrentiam bita 
(fils cadet) 

Dès lors, les hommes dont Tsitorombolamena choisit d'emprunter le corps e t  
l a  voix, les Saha (les posddés) ne sontplus tenus de participr au culte des reliques 
des rois du Boina qui rassemble tous les ans ?I Majunga l e  peuple des dépendants 
autour du groupe aristocratique, puisque ces reliques ne sont plus celles de leurs 
ancêtres 

La rupture est établie. La communauté des Saha des Esprits Ndranahary 
agnabo n'appartient plus à la  Communauté des dépenciants du Royaume du Boim. 
A l'égard des statuts sociaux, elle leur est même supérieure puisque c'est d'elle que 
ceux-ci tiennent leur pouvoir. Le culte des Ndranahary %nabo s'organise autour 
d'un grand miroir qui occupe Une place équivalente ?I celle des reliquaires dans le 
culte des (quatre Ndremisara)). Le culte du miroir emprunte au culte des tDady)) 
toutes ses formes plastiques l'exception de la couleur des lamba dont sont revêtus 
IesSahabe: blancsdans lecultedynastique, rougesdansle cultedu miroir (74). Les 
deux cérémonies se déroulent au même moment La rupture avec la royauté e t  l a  
naissance d'un nouveau pouvoir se marquent dans la ((dépossession)) du Sahabe de 
Ndremisara qui est ostensiblement présent B la cérémonie mais n'entre jamais en 
transe. , 

. .  . .  
(74) J.F. RABEDIMY m'a indique une influence Antankarana dans le port des Lamba rouges 

e t  de la Sabah, sorte de mitre garnie de miroirsqui coiffe les Sahabe. (Tulbar, Mai 1985). 
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On peut penser, qu'avec l e  culte desNdianahary agnabo, c'était une véritable 
segmentation iignagère e t  une nouvelle ((chefferie )) cue Tsianindra proposait à ses 
cadets. Ceux-ci l'ont refusée en rejetant les fady de Tsitorombolamena (75). A 
Ankaboka au contraire il constitue le fondement d'un système de représentation 
qui, tout en occultant des déterminismes hiérarchiques embarrassants, permet d'ins- ,, 
tituer un ordre nouveau qui enracine dans le symbolique le statut hiérarchique 
conquis dans la compétition économique. 

Le groupe'hes Sahabe (grands possédés) qui domine la cérémonie est cons- 
titué par les plus grands propriétaires e t  leurs plus fidèles clients. TOUS sont réputés 
Ombiasy - comme l'esprit par lequel i l s  sont habités - e t  à ce titre, investis du 
pouvoir de ((reconnaître )) les espritsTromba dont on sa i t  que le culte s'impose aux 
dépendants en qGte de droits légitimes sur les terres. Leur parole, comme parole 
d'ancêtre e t  parole d'Ombiasy est puissance de vie e t  puissance de mort, dans 
l'exacte mesure où la force du Hasina, qu'ils maîtrisent en tant qu'Ombiasy, peut 
être bénéfique ou maléfique, selon que l'ordre social est respecté OU contesté (76). 

Face à la  coopérative.- à I'Etat - qui détache les hommes de l a  htérarchie 
lignagère pour les afficher en producteurs indépendants dont les rapports de riva- 
l i té  empoisonnent l a  collectivité, l e  cuite des Ndranahary agnabo propose un 
odre nouveau, fondé sur l'institutionnalisation des statuts socioBconomiques en < .  
hiérarchie sacrée, tout en rassemblant la communauté des ((petits)) dans la dépen- 
dance astregnante e t  coûteuse du fanompana ( l e  service = la corvée) dont 
l'alternative - dans les termes de l'idéologie du tromba, culturellement vécue 
comme une évidence - est  la soumission ou la mort (77). Contrairement au groupe 
des Sahabe, les hommes qui pnt inspiré ce culte, Tsianindra e t  Tsimivony ne sont' 
puissants que de savoirs symboliques : pendant la cérémonie i l s  n'entrent jamais en 
transe ensemble car l'un d'eux doit toujours être en é ta t  de veille pour garder le 
Hasina. Leur figure crédite celle de l'ancêtre intercesseur de la  bénédic:ion des 
Esprits sur la  descendance e t  masque les rapports de classe qui séparent la  commu- 
nauté des vivants., ' 

Cependant, ces rapports sont au cœur de l'institution qui n'a pas résisté à 
l'affrontement des candidats ?I la succession au rôle de ((père des tromba)) (maitre 
de la cérémonie) après la mort des deux fondateurs. Contre Doda, riche e t  puissant 
neveu de Tsimivony, l'assemblée des Sahabe a choisi l e  Fahatelo (78) Trefa pour 

, .- 

(75) En 1971, pendant mon enquête, Tsianindra ne pouvait parler sans colère de neveux. Non 
seulement ils ont refus6 de construire le  Zomba de Tsitorombolamena,*mais ils ont porté 
plainte contre lui, Tsianindra, au motif que ses 600 bœufs divaguaient dans leurs rizières. 

- Condamné B une forte amende, i l  dut vendre son troupeau e t  se réfugia ruine, au village 
d'Anliaboka oh Ch. Coste lui attribua quelques parcelles. 

' ( p )  Cf. A: DELIVRE : L'histoiredesroisd'lmerina, Paris, 1974. 

(77) La mort n'est que l'image dramatisée de la santé. Dans la v ie ,quotidje?ne, l'opposition 
santblmaiadie est le lien'ob s'exp&ne le rapport aux andtres e t  oh s'expérimente leur 
puissance. La maladie est avant tout un signe du monde des esprits 

(78) Fahatelo : Dans la structure monarchique ce sont les représentants des lignages et les 
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leur succéder. Un grave incident relatif au miroir ne tarda pas à les opposer et, 
aujourd'hui, chacun est l e  chef de culte de son propre doany. Doda a naturel- 
lement hérité du plus ancien, construit par son oncle, e t  Trefa en a bâti un nouveau 
<plus conforme au style des ancêtres)) (79). 

En fait, depuis que I'Etat, sous la forme du COMEMA/coopérative ou sous 
celle de la  FIFABE, n'est plus en mesure d:assurer une distribution équitable des 
moyens de production (l'eau, l a  force mécanique, les crédits) e t  plus encore depu is 
qu'il a renoncé à toute politique foncière, il n'est nul besoin d'un recoursà la puis- 
sance symbolique pour imposer une limite à I'émancipation des cadets e t  leur 
retour dans des cadres de dépendance : le dénuement suffit à rassembler les hommes 
autour des plus grands propriétaires, ceux qui, avec la  complicité de la  techno- 
structure et/ou en subvertissant patiemment ses rhlements, ont fini par constituer 
une classe de rentiers à laquelle les nouvelles structures ont enfin donné le moyen 
de prendre localement le pouvoir politique. C'est un classe que favorise I'impuis- 
sance actuelle de l a  structure d'encadrement technique dans la mesure oÙ cette 
impuissance lui permet d'accélérer l'investissement du monopole foncier abandonné 
par I'Etat. Dodaaqui détenait 4 ha sur la coopérative en 1971 é t a i t  réputé en détenir 
7,5 en 1984 ; dans le même temps son f i l s  alné Tahera passait de 3 à 5 ha e t  son 
fils cadet, Laza, instituteur, actuellement président du fokontany qui n'avait pas de 
terres sur l e  périmètre irrigué en 1971, en poss6dait 7 ha en 1984 (80). II est toutà 
fait certain que ces chiffres, qui ne tiennent pas compte des surfaces de vary asara, 
sont sous-estimés. Alors qu'en 1970, les écarts étaient relativement faibles e t  que 
4 planteurs Seulement bénéficiaient de plus de 4 ha, i ls sont aujourd'hui plus d'une 
douzaine et I'écart est supérieur à 10 ha. A á j t é  de ces chiffres, il est tout aussi 
significatif d'observer que Laza, homme des temps nouveaux s'est converti au pro- 
testantisme, qu'il refuk de participer au culte dirigé par son père e t  qu'il quitte le  

village au moment des cérémonies du Fanompoana des Ndranahary agnabo. 

. -. 
5 . . -  

C'est pour instituer en droit officiel ses conquêtes foncières,.après ~ e s  avoir 
instituées en droit symbolique, que cette c lass  revendique une intervention déci- 
sive de I'Etat en matière de tiffe foncier, tout en contestant l a  tutelle technique de 

seconds conseillers du Mpanjaka à caté du Manantany. Ils occupent une place et un röle 
identique dans les cérémonies du culte des relques (/e Fanompoambe). 

(79) Ciöture (valabe) en rondins &pointés. S'oppose B la valabe climent6edu doanyde Doda. 

180) Source : UPR d'Ankaboka : liste des planteursdistribuéepar PC (83-84). 
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la FIFABE qui pourrait entraver la concentration foncière. La lettre du 8 Avril 
1983, adressée par les delégués des paysans au Chef de I'Etat (1 ), ne doit pas faire 
illusion : il ne s'agit nullement d'une revendication ((spontanée)) d'un groupe de 
((paysans)) mais de l'expression concertéed'un groupe de pression qui s'exprime en 
tant que t e l  dans le concert des forces politiques e t  y f a i t  sentir son poids. Nul 
doute que la naissance de cette classe n'ait été voulue par la  politique du COMEMA 
qui encourageait les ((entrepreneurs B en leur déléguant l'organisation de la pro- 
duction sur autant de parcelles qu'ils avaient les moyens d'en contrôler ; en retour, 
le COMEMA prélevait une partie de l a  rente foncière. C'est justement cette rente 
que ce groupe n'entend plus aujourd'hui partager avec I'Etat pas plus qu'il n'entend 
lui en voir fixer le plafond. Au besoin, sachant qu'il affaiblit I'Etat, il pkfères'as- 
socier à une rétention de la production. 

Le règlement de l a  question foncière est sans doute l'une des clefs de la 
relance de la production. Dano l'immédiat, la  question des encadrements lui'paralt 
subordonnée. II mrait sans doute souhaitable de voir la  place qu'elle occupe dans 
des opérations comparables tout comme dans des sociétés qui n'ont jamais dû 
adopter leur système de production ZI un am?nagement moderne décidé par I'Etat. 
C'est à ce type de recherches, si elles étaient entreprises, que je souhaiterais être 
associéeà Madagascar. .:' . t  

, , .. 
. . _  r . .  

.. . 

1 : -  

. ,  

... , . .  . 

. t  

Lucile DUBOURDIEU 

I . .  

. . _. 2 : 

~. .. . 

.- ..,: . . .. ORSTOM - Dpt H/UR3 t:, 

. .  
Assistants de Recherche : 
1970-1971 : Maximilien Raharijaona 
Juillet-Août 84 : Tianaharoson Aamananandro 
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- 5 r  '. .. 
, ,Mpnsieur-le Président de la République Démocratique de Madagascar Am 

Nous avons Ilhonneur, nous les planieurs de; anciennes terres de-la C.A.I.M., 
sur la  rive gauche de la  Betsiboka, de ..VOUS apporter Monsieur :le..Président ce; 
quelques éclaircissements pour éviter toute incompt6hension. . 

Afin de garder les rizières que nous avons cultivées jusqu'à maintenant mais 
qui sont t i trées au nom de l a  C.A.I.M., un accord a été conclu entre nous les plam 
teurs e t  les hauts responsables de la C.A.I.M. de l'époque. 

En effet, la  C.A.I.M. a accepté de nous vendre toutes les rizièreset les maté- 
riels agricoles pour un montant total de 231.000.000 FMG, lorsque nous, de notre 
côté, nous nous engagions 2 vendre pendant 10 ans toutes les récoltes du district 
de Marovoay pour faire tourner la rizerie de l a  C.A.I.M. Le  tonnage collecté ne 
devait pas ê t re  inférieur à 24.000 T/an. Si l'on parvenait à ce quota, la C.A.I.M. 
prélèverait 500 F/T pour l'achat des terres. 

. .  . .  . tananarivo, :!, . , .: ? ..* 

. .  . _ I ,  . .  . '3 , .  . 

Ceci a été accepté e t  ainsi : 

1) Nous nous w r " s  réunis en coopératives dans chaque ferme à partir de . 

l'année 1962. Ce sont : 

Manaratsandry : Miavotena - -  
Capital social : 2.371.000 F 
Agrément no 085 du 30.01.63 

Capital social : 643.000 F . .  
Agrément no 088 du 30.01.63. 

Capital social : 1.366.000 F ' 

Agrément no O91 du 30.01.63 

Capital social : 569.000 F 
Agrément no O90 du 30.0t.63 

. - .  
Ampijoroa : Andoharanotsiresy .- 

Antanimasaka: Mirarisoa ~ '.,- 

Anorombato : Volatsinana 

. 

.. - 
1. . - 3  
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. 2) Les coopératives du district étaient groupées en union des coopératives 
sous le nom de I'UCAFRA. .:,., ..:: 3. 

. (3) On a f a i t  de I'UCAFRA un actionnaire du COMEMA (avec la Province 
de Majunga, la BNM, la  SETAM, le Consei! des usagers dy réseau agricole de Maro- 
voay-Karambo, la  coopérative polyvalente d' Ankaboka. 

(i)', Le COMEMA e s t  le garant des paysans, vis à vis de Ia'CAIM etc 'est  par 
le (( 1 / 4 ~  qu'il,aété &nv.enu de payer'les'terps à partir de l'année.1964. 

(5)- Mais:il n0us.a paru que la façon dont le COMEMA fa isa i t  le compte du 
(( 1/4s n'était pas très claire e t  à partir de l'année 1972, les paysans'ont demandé 
les reçus des versements pour le total des sommes qu'ils avaient déjà payées pour 

. avoir les terres. Les paysans ont en e f fe t  remarqué .que, en dehors des 500 F/T 
convenus, les sommes qu'ils ont. versées par l'intermédiaire du 1/4 ont largement 
dépassé le montant fixé pour l'achat des terres e t  du matérie¡. La preuve die cela 

46) On ne nous a pas donné de r e p  mais on a supprimé le 1/4, ce qui 
signifie pour nous-que le montant fixé comme prix des terres est atteint:Or, on 
nous a dit qu'il y a des planteurs qui s'en sont effectivement acquittés m a i s  
d'autres non. Les paysans ont f a i t  avec M. Rakotovahiny Emmanuel, Ministre du 

.Développement Rural e t  de la  Réforme agraire un accord écrit concernant cette 

(7) 'Le 'COMEMA a voulu:faire'payer 6000 F/ha.aux paysans qui ont acheté 
les terres de la  CAIM, pour ((frais de gestion)) paralt-il. Mais les paysans ont refusé 
car les planteurs sur les terres de la CAIM ne sont pas'les seuls membres du 
COMEMA à devoir supporter toutes les charges'que requiert la'bònne marche du 
COMEMA, d'autant plus qu'ils paient déjà les ?rais de piétinage mécanique, l e s '  
semences, la taxe de litrage e t  les frais d'entretien des canaux. 

(8 )  Nous avons réclamé notre démission de I'UCAFRA (lettre en date du 
19.12.721.et avons créé.l'Un¡on des 4 cooperatives sous le nom de FITABE ou ((Fi- 
anotan' ny tantsaha ampita andrefan' ny Betsiboka)),malheureusement on a refud 
notre démission. 2 .  " t ' - .  i 

(9) Le nom de COMEMA a été changéen FIFABE en 1973. La FIFABE a 
été absorbée;$orce est pour nous de désigner nos délégués pour le contrôle. 

(10) 'Bien que res résultats ne soient pas satisfaisants, objectivement, on note 
un rékl échan'ge de vues entre paysans'et technïcbns. 

( 11 ) Mais en 1979 les, problèmes de taxe de litrage, de curage des canaux, se 
sont posés ; ils's'ajoutent à l a  qüestion du titre' foncier définitif e t  individuel 
réclamé par les paysans. En effet, ce &nt les paysans'eüx-mêmes qui font les 
travaux de,curage des canaux et  l'eau provient d'une source ( I'Andranomandevy). 
La FIFABE n'en continue pas moins à percevoir les 900 F par an e t  par ha, comme 
taxe de litrage. 

(12) Deux réunions ont été tenues après votre visite à la FIFABE, mais sans 
succès. L'ordonnance 81026 concernant les canaux d'irrigation a é té  promulgué6 

. -  

- . , .  , : .  . . I  

.*.,. . I I . . .  , . 
, 

. .  
a été le remboursement u!térieur de certains paysans. ,. . ~ ,. . .  i , ~ , ,, . :r. . 5  1 . . J  

' 

question (copie jointe). ' . . .,. .. 
' (  . , . . . .  

,. : . .-  , 
.. , 
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. . ( 1 3 )  Année 1983 : ceux de la FIFABE. on t  fait 3 séminaires: Les délégués 
- . . i * ,  s , ; ,  , ,  ... 

I .  Le prix-du.sac de 50 kg (3 vata 1/21 de Semences.de riz est à 5000 F. 

". Le pietinage mécanique par' tracteur est fixé à '6000 F Îes 45 minutes? 

. La FIFABE a instauré' de nouvelles cartes de planteuCs qui doivent ' . 
comporter obligatoirement le *numéro de la carte nationale'd'identité du 
planteur, e t  chaque fois qu'il achète ou loue un mbtériel.2'la FIFABE, i l  

: doit signer cette carte ; e t  cela car la FIFABE ne fait pas de crédit, étant 

:C'est ce que les responsables d'ici on t  expliqué en affirmant que c'est là un 
ordre du  pouvoir révolutionnaire. . 

La société qui devait nous garantir ~i'acquisition définitive 'de nos terres a 
changé de nom, alors'oÙ sommes nous; nous les paysans membres de la coopérative 
UCAFRA ? Nous pensons toujours y être actionnaires car nous n'avons pas encore 
retiré notre participation et  en même temps, nous Sentons que c'est ta FIFABE 
elle-mGme qui v i t  sur nous, les paysans, comme l'a fait le COMEMA avec ses ppi- 
tendus frais de gestion. '. $1, ' .  

NOUS trouvons cela t&p hju& . . 

Voici ce que dit le ((livre rouge )) p. 114 : (( Les  grands propriétaires f0ncier.s 
e t  les réactionnaires qui veulent louerà un prix exorbitant leurs matériels, ne pour- 

((Produire à outrance)), tel est le,mot d'ordre que vous avez lancé, mais ce 
que fait la F l F M E  est en contradiction avec cela ; aussi.,nous nous permettons 
d'attirer votre attention sur ces problèmes en rappelant également ici que : 

( 1 )  Les terres que mus cultivons, nous les avons achetées et nous pensons 
qu'il est tout à fait légitime que nous, qui avons payk,,ayons undro i tde  propriété. 

(2)  Nous sommes des partenaires, associés la FIFABE et non un terrain 
d'enr&hissement de  certains employés de.la FIFABE. Nous ne. voulons pas. non 
plus être les victimes de l'incompétence des employés de la FIFABE.. 

. (3) Mais qu'est-ce que la .FIFABE a concrètement entrepris pour I'irrigatior¡, 
pour permettre de fixer unilatQralement la taxe de litrage $ 6009 F / p  ? ~ .. 

~: ~~~s avons confiance en votre sagesse et yurtout dans votre soutien aux 85 '% 
de la population de toute l'île que vous avez,déjà prouvé par renvoi de trois Pelles 
Poclain venues de I'OMIPRA. 

, ~ ~ c ~ v ~ ; ,  Monsieur le Président de la Republique, !es r emf fckmkts  et les 

des paysans n'y étaient pas convoqués. Résultats : .. ., 

. . .  .. . . " .  

' 

. devenue entreprise socialiste quidoi t  s'autofinanckr. ' I .  . 1 -  : \ i  

3 .  

. ,  
- .  I. " 

., ':,.:I: 

. ,  
7 :: ront plus régner en maîtres absolus)). - , . ,  

, '. . -5 

~ . 

. 

, ,  

!, .* 
honneurs que nous vous devons, 

i... : : ;  . . . . -  - ..., . ...I 

. .  . I . ;: .( 
- I .  .. i. . 
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Les délégués des paysans : 

Amp ijo tu a Ma naratsand ry 

4 signataires ,' 4 signataires 

Antsakoaramena 

4 signataires 

Beanamamy-Avaratra 

5 signataires 

Anositapaka 

4 signataires 

Antanimasaka 

4 signataires 
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