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RESUME 

Le programme "Dynamique des systbmes agropastoraux en zone soudano-sahélienne" a pour 
objet d'etude l'tvolution des relationi entre socittt paysanne et environnement dans le contexte soudano- 
sahClicn d'aridification. I1 s'agit de connaître la dynamique des ressources, des contraintcs "locales" et dcs 
strategies des differents groupes et de les confronter B l'tvolution des conditions exterieures et aux strategies 
de développement. On peut alors replacer des propositions d'alternatives de gestion et d'organisation dans 
un modèle global de fonctionnement. 

Cette demarche necessite une approche scientifique interdisciplinaire, en partenariat avec les 
autres acteurs que sont les habitants du Yatenga, l'administration, les organismes de développement, tout en 
se situant B différents niveaux (Cchelles de temps, d'espace, d'organisation). 

D'un point de vue mCthodologique, chaque discipline met en oeuvre des concepts et des grilles 
de lecture spkcifiques mais la confrontation interdisciplinaire de ces approches ainsi que la communicabilitC 
des rtsultats est difficile. Nous leur prCf6rons une approche systkmique par secteurs ouverts sur le systbme, 
ou "portes d'entrte". L'inconvCnient de n'aborder ainsi qu'une propriCtC, un niveau, une relation, un aspect 
ou une projection du systbme de production est largement compenst par la f6conditC et la facilité de 
dialogue entre disciplines et avec la socitt6 en dkveloppement. La possibilitt de faire jouer une synergie 
nous est offerte par l'investigation simultanCe B partir de plusieurs "portes d'entree" (approche 
intersectorielle). L'usage interdisciplinaire d'un même outil d'investigation peut jouer un rôle similaire. Des 
resultats sont proposts B differents niveaux : experimentation interdisciplinaire au niveau parcelle, approche 
interdisciplinaire de l'exploitation agricole, entrte par un secteur d'activitk (le commerce de cereales et de 
bbtail). 
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SUMMARY 

The ORSTOM program "Dynamic of farming systems in soudano-sahelians areas" has been 
established in order to investigate the evolution of relation between country society and soudano-sahelian 
environment which is in aridification context. 

The question is to point up the evolution of local resources and constraints as well as the 
strategies of different groups and comfront them to development stategies, to the environment evolution and 
also to alternatives of management and organisation that can be proposed. 

This approach requires the participation and the dialog of different scientific points of view 
connected with other actors such as Yatenga's inhabitants, administration, development organisations. It 
requires also to work at different levels (organisation, space and time scales). Each scientist establishes it's 
own concepts and specifics methods but the inter-disciplinary comfrontation of those approaches just as the 
communicability of results are difficult. We prefer an approach by "enter access" as specifica1 access open on 
the global system. The disavantage to approach just a side is compensated by the easyness and fecondity of 
the dialog between scientifics and with society in development. The simultaneous ,investigation of many 
"enter accessbgives a very interesting synergy for analysis. Some concretes examples are given such as the 
use of experimentals trials, the continuous of farms, and the study of trade and prices. 
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Rendre compte des transformations passees et actuelles des realites agraires, concevoir des 
voies possibles ou souhaitables de leur evolution, permettre de meilleurs diagnostics dans l’action : ces 
objectifs ont conduit B favoriser dans la recherche l’apparition d’une approche integrte et totalisante des 
processus de production. Le concept de svsteme, issu du langage des physiciens, a alors 6t t  employe par 
plusieurs disciplines scientifiques pour traduire le souci general de rendre compte d’une realite complexe en 
terme d’interdkpendance : d’une part entre des ClCments et des faits de nature variée (biophysiques, 
techniques, sociaux), d’autre part entre différents niveaux d‘organisation, enfin entre differentes &helles 
d’espace et de temps (FILLONEAU et MILLEVILLE 1988). Chaque discipline se rtclamant de l’approche 
systkmique a tent6 de reprendre le concept en fonction de son regard particulier. Ainsi sont apparus les 
expressions de systvbmes agraires, de production, d’exploitation, de culture et d‘klevage, productifs, sociaux, 
gkographiques, ecosystbmes anthropists ... La diversit6 de cette terminologie rtvvble que l’analyse systemique 
a 6tC largement admise dans l’Ctude de realites agraires, il la condition de garder des regards disciplinaires 
spCcifiques. 

. 

.. 

Les differentes expressions utilisees recouvrent deux choses : 

- le terme de systbme traduit non pas une methode mais un etat d’esprit avec lequel est abordCe la realit6 : 
celle-ci est considCrte comme un systbme ; 

- le deuxivbme terme ou le prefure qualifient l’objet qui est le produit du regard propre B chaque discipline. 
Ce regard est construit partir d’un ensemble de concepts, d’outils, d’hypothvbses de travail spkcifiques, mis 
en oeuvre sur un champ d’investigation donne. C’est la maniere d’aborder le reel de chaque discipline. Ce 
regard peut être descriptif ou analytique. Il est en grande partie sous-tendu par Ia fonction sociale habituelle 
de la discipline (cas de l’agronomie ou de l’hydrologie dans le conseil technique). 

L’analyse systkmique a pu jouer un rôle important dans la mise en evidence de Problemes plus 
sectoriels. Elle a aussi autorise le rapprochement de disciplines que ne separaient ni l’état d’esprit, ni le 
domaine d’ttude ni le questionnement de depart, mais seulement l’axe d’approche. 

1. CONDITIONS DE L’INTERDISCIPLINARITE DANS L‘APPROCHE SYSTEMIQUE 

Aborder une rtalitC agraire de maniere interdisciplinaire est donc possible. Quelques 
conditions prtalables nous paraissent necessaires : 

- les “terrains” sur les plans spatial, social, temporel doivent être communs. Le terrain est en soi un outil 
d’investigation ; 

- un questionnement de depart commun doit être adopt6 ; 

- les differents objets et axes d’approche doivent être bien cernes et reconnus par chaque discipline. 
L’efficacitk d’une telle démarche reside pour l’essentiel dans une lkgitimation reciproque des diffkrents axes 
d’approche particuliers ; 

- une planification coordonnte de la recherche et des differentes demarches scientifiques doit être 
organiske. Cela pose le probl2me de la maîtrise d’un programme interdisciplinaire. 

Lorsque ces conditions sont remplies, un dialogue peut s’instaurer entre les différents 
intervenants pour qu’ils puissent bknkficier mutuellement des connaissances acquises par chacun : 
l’interdisciplinarittfi suppose donc une interdependance. 

Dans la pratique, l’&tendue du champ explore par chaque discipline pose problème : 

- l’agronome qui explore le systbme de production doit aborder tout Ala fois des processus biophysiques et 
des processus de prise de decision, jusqu’i prendre en compte des facteurs d’ordre macro-Cconomique et 
socio-politique (JOUVE 1989) ; 

I 
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- le geographe embrasse lui aussi la totalitt du rCel puisqu’il Ctudie les relations des hommes B leur milieu 
en grande partie B travers l’Ctude du paysage ; 

- l’ethnologue aborde lui aussi cette totalite en recherchant dans l’organisation et les pratiques sociales, la 
technologie et le langage les liens qui unissent une culture B un milieu. 

En general, l’ttendue du champ et la variCtC des axes d’approche entraînent des dtcalages 
dans les investigations ou les sequences d’opCrations scientifiques. I1 en decoule des difficultks à dialoguer et 
synthttiser, ainsi qu’a rendre compte aux utilisateurs. Une solution est de synchroniser les investigations sur 
des thbmes communs, abordCs sequentiellement. Ceux-ci Ctant nkcessairement en petit nombre, suffiront-ils 
B rendre compte de la globalit6 du système 2 

L’agronome se voit parfois oblige de restreindre son champ d’investigation. C‘est le cas 
lorsqu’il cherche B mieux apprthender les processus principaux d’un systbme, après un diagnostic global 
rapide visant A isoler les secteurs pertinents. Cette mCthode fut appliquke lors du programme “Place et rôle 
de l’igname en  rCgion Centre Côte-d’Ivoire”. Cette culture essentielle apparaît trbs féconde lorsqu’on 
recherche Ics dynamiques tcchno-Cconomiques, h condition d’Ctudier sa place et son rGle dans IC systbme, 
ainsi que les strategies, techniques, flux et traditions qui s’y rapportent (SERPANTIE 1985). Les relations 
agriculture-Clevage ont CtC, elles aussi, utilisCes pour aborder les systèmes de production sahkliens par 
MILLEVILLE (1983). A la différence des recherches sectorielles plus dCtachées du milieu rCel, et utiles 
dans les domaines biophysiques et certains domaines techniques, le secteur CtudiC ici n’est en aucun cas 
extrait du systbme. On Ctudie en effet tant sa nature que ce qui le relie au Systeme : sa fonction, sa place, ses 
implications. L’ethnologue peut considCrer la technologie comme un axe d’approche privilkgié pour 
apprkhender le rapport homme-milieu dans sa globalit6 : selon MARTINELLI (1988, p. 72), “la variabilitC 
technique, qu’elle soit abordCe B travers les objets ou les processus opCratoires, est un rCvClateur 
sociologique, Ccologique et idCologique”. 

L 

La pratique de la restriction du champ existe donc dans plusieurs disciplines. Pour mieux 
exprimer cette mCthode, nous utiliserons la notion imagte de “porte d’entrée”. On la dtfinira par un nivcau, 
un secteur ou un thème particulibrement révélateur et ouvert sur le système, dont l’investigation suffit à 
rendre compte d’une grande partie du Systeme. 

II est par ailleurs possible de sklectionner des “portes d’entrCe“ communes dans le cadre d’une 
recherche interdisciplinaire. Effectivement, c’est souvent pour un niveau d’organisation donne, autour d‘un 
secteur particulier ouvert sur le svstbme ou d’un outil d’investigation que l’on mesure rCcllement la fCcondit6 
de l’interdisciplinaritt dans les recherches qui se veulent a priori totalisantes. Le programme ”Cvolution des 
Systemes agraires Serer’’ au SCnkgal a mis en Cvidence que les phCnombnes liés B certaines formes 
d’accumulation de bCtail et de gestion du foncier s’klaborent dans une organisation lignagère complexe, 
domaines abordCs à la fois par des Cconomistes, des gCographes et des sociologues (LERICOLLAIS et al. 
88). Dans le Sahel, c’est la pratique commune du ruissellometre B aspersion (simulateur de pluie) et l’étude 
des processus de reorganisation des horizons superficiels des sols qui ont permis aux ptdologues et 
hydrologues de rCussir la modClisation des mCcanismes de ruissellement sur les petits bassins-versants, 
(CASENAVE et VALENTIN, 88). I1 aoparait plus probant de rendre comute d’une rCalitC vaste et 
complexe en l’abordant de manibre interdisciolinaire sur auelaues fronts communs que de façon 
multidisciplinaire, c’est à dire stparCment et de manière globale. 

Quels sont les outils ou les “portes d’entrCe” les plus pertinents ? Il est clair que le rendement 
de cette dtmarche, les liens et possibilites d’articulation seront d’autant plus tvidents que les secteurs 
CtudiCs sont importants dans le fonctionnement du système. Cela dCpend aussi des disciplines en presence et 
de leurs problématiques. 11 peut s’agir d’une activitt pivot, d’un secteur fort sur le plan de sa place dans le 
système de production (une culture, une formation vCgCtale essentielle) ; ce peut être un niveau particulicr, ’ 
ou bicn un t h h c  transversal A diffkrents niveaux ; une relation essenticlle (les relalions agriculture-Clcvagc) 
ou une prooriktt du svstbme (la diversitt par exemple) ; enfin une proiection (cas du paysage). On retrouve 
les outils habituels B certaines disciplines. 
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2 - PRESENTATION DU PROGRAMME : DYNAMIQUE DES SYSTEMES AGROPASTORAUX EN 
ZONE SOUDANO-S AH ELIENNE 

Construction du ?romamme 

Ce programme a CtC l a n d  en 1983 et certains volets font encore l’objet d’investigations de 
terrain. 

Le programme multidisciplinaire d’Ctude d’un milieu sahClien (programme “Mare d’Ours?’) a 
rCvClC la fragilitt d’un Ccosysti“ sahClien soumis B un excbs d’exploitation .agropastorale en contexte 
climatique dkfavorable. Par ailleurs les programmes de gCographie menCs au Yatenga, sous climat pourtant 
moins contraignant, montraient qu’une profonde dtgradation affectait le milieu soudano-sahklien. Cela 
remettait en cause certaines pratiques ainsi que la place occupCe par certains groupes sociaux. Pour. 
comprendre cette Cvolution, il Ctait fait appel aux multiples interractions qui jouent dans le temps et l’espace L, 

et principalement B l’accroissement de l’emprise agropastorale. Ces recherches révClaient une amorce 
d’tvolution de l’organisation et des pratiques en rCponse ii l’aridification. La persistance de la secheresse 
justifiait donc programme de recherche sur la dynamique des Systemes agropastoraux dans cette rtgion. 

Le programme est donc nC d’un Questionnement de chercheurs ; il laissait entrevoir des 
possibilitks de collaboration avec le monde de la “Recherche-Dtveloppement” et du ”DCveloppement”, 
puisqu’allaient être particulibrement Ctudites les strategies naissantes et mêmes certaines alternatives, le 
programme prenant alors un caracthe prospectif. * 

L’interdisciplinaritC recommandCe se justifiait car si les Ctudes prkckdentes (anthropologie, 
gkographie) ne suffisaient pas B rendre compte des mCcanismes et processus, en particulier dans le domaine 
de la production agropastorale, de l’Cvolution des ressources en eau ou des Ccosysthes, B l’inverse 
l’agronomie, l’Cconomie, le pastoralisme et l’hydrologie ne pourraient parvenir seules A saisir les enjeux, 
regles et reprCsentations de la sociCtC qui expliquent en grande partie les comportements. L‘approche de 
cette r6alitt multidimensionnelle sous plusieurs points de vue constitue donc une base riche d’informations 
pour comprendre une dynamique. 

Phase diaenostic 

Dans un premier temps, 1’entrCe par les “rapports agriculture-Clevage” apparaissait judicieuse B 
condition qu’ils fussent envisagts B diffkrents niveaux et sous diffkrents Cclairages. Deux regards ont CtC 
privilEgiQ : 

- l’un, portait sur la “gestion des ressources”; on analyse ?i plusieurs niveaux d’organisation les ressources, les 
contraintes, les finalitCs, les strategies et les rksultats, B travers une investigation qui privilégie dans un 
premier temps l’enquête (suivi de pratiques, d’unit& de production, contrôles portant sur la dynamique du 
milieu, Ctude de I’Claboration de la production, rbalisation de bilans), puis dans un deuxième temps 
I’expCrimentation, afin de mieux repCrer les causalitts. Ce regard est ii la fois celui de l’agronomie et de 

_ .  1’Ccologie ; 

- l’autre, portait sur les relations sociCtt-espace : enjeux spatiaux, reperage des espaces d’activites, approche 
historique de la dynamique de la sociCtC, de ses rbgles, de ses stratkgies et de son rapport au milieu. Ce 
point de we met en valeur difftrentes tchelles d’espace et de temps ainsi que differents niveaux 
d’organisation. Ce regard est ii la fois gtographique et sociologique. 

A la suite de cette phase un premier diagnostic a et6 pos& I1 a conduit B recommander la 
consolidation du Dremier regard, tant la dCgradation des ressources posait probkme pour la reproduction 
des syst2mes de production. Des prolongements thematiques sont donc apparus dans les domaines pastoral, 
pCdologique et hydrologique. 

D’autre part les premiers rCsultats montraient le manque de liaison logique entre le degrC 
apparent d’erficacil6 dc certaines techniques, les choix des vulgarisateurs et les pratiques paysanncs. II 
s’avCrait ainsi qu’il manauait au urogramme I’kclairage anthrouolofziaue qui aborde les relations sociales et 
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les pratiques sous l'angle culturel : relations paysans-ambnageurs, comportements face B l'innovation et B la 
vulgarisation, rapports sociaux de production. 

Praticlue de l'interdisciulinarité 

Dans la pratique, les différentes études se sont heurtées B des contraintes qui empêchaient une 
investigation globale pour chaque regard disciplinaire (redondances dans les enquêtes, lourdeur, coût...). 
D'autre part le dialogue interdisciplinaire Ctait contrarié par des décalages dans la chronologie des 
opérations individuelles. Or le partenariat avec les organisations de développement exige d'apporter- un 
discours interdisciplinaire sur des questions de d6veloppement. Le rythme de ce questionnement exclut 
d'attendre la synthèse d'un programme de recherche pour y repondre. Il est donc devenu nécessaire de 
coordonner les opérations individuelles. Un faisceau de th&mes s'est progressivement dtgagt ; ils inttressent 
chaque discipline en même temps que nos partenaires (paysans, organisations administratives ou 
extérieures, recherche - développement INERA-CIRAD). Ces questions sont abordées soit simultanément, 
soit en relais. 

' 

- le fonctionnement de l'exploitation agropastorale, prise comme unité socioéconomique de base ; 

- les tchanges commerciaux de céréales et de bétail comme révélateurs, contraintes et moteurs du système 
agropastoral (agronomie, économie, pastoralisme, géographie). Ils renvoient au comportement des 
producteurs (donc en partie B leurs objectifs et contraintes), au processus d'élaboration des prix enfin aux 
rtsultats des systèmes de commercialisation et de production, 

- l'espace : étude des maillages (administratif, social, autorités) ; aires homogènes (aires techniques, aires 
matrimoniales, aires culturelles, aires d'attraction, zones d'activité, zonage écoclimatique etc...), étude des 
polarités, gradients et flux.(géographie, agronomie, anthropologie, pastoralisme) ; 

- la facette de paysage particulière constitute par les bas-fonds. C'est en effet une aire d'activité qui joue des 
rôles Cconomiques divers (rente, stcurité) variables dans le temps et l'espace et révèle particulièrement bien 
certains enjeux socio-économiques ainsi que des organisations collectives, en matière d'aménagements 
hydrauliques notamment (anthropologie, agronomie, géographie, hydrologie, pastoralisme) ; 8 

- les rapports agriculture-élevage (agronomie, pastoralisme, géographie) ; 

- le devenir des ressources (sols, eaux, vtgétation) A diffkrentes échelles du paysage et les pratiques 
d'aménagement (agronomie, pédologie, pastoralisme, hydrologie, écologie, anthropologie) ; 

- les réactions sociales à I'aridiEcation (stratégies tconomiques, migratoires, démographiques, évolution des 
enjeux) ; 

- les pratiques de production individuelles et en particulier féminines (anthropologie, agronomie). 

Comme on peut le constater, ces questions sont soit des niveaux, soit des domaines, soit des 
relations, ou encore des projections. Nous les considérons comme autant de "portes d'entrée". 

Chacune de ces "portes d'entrée" recoupe en partie les autres. Ceci favorise en d é f ~ t i v e  une 
communication et une dialectique interdisciplinaire. Les contradictions révéltes par la confrontation des 
analyses disciplinaires puis celle des résultats propres B chaque "porte d'entrée", doivent être alors résolues, 
tant au niveau de l'analyse scientifique que du dialogue avec les acteurs. Cette synergie est l'intérêt principal 
de cette approche. 
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Les onCrations Dratiaues 

E n  dCfinitive, deux façons de proCCder ont CtC retenues : 

- Sur une question collective, chaque discipline peut mettre en oeuvre des outils d'investination spCcifiques ; 
on tente par la suite un rapprochement qui apparaîtra plus comme une juxtaposition de points de vue que 
comme une veritable dialectique interdisciplinaire si le thkme est trop vaste: sur le thkme de 
I'amCnagement par exemple, l'agronome rCalise un diagnostic agronomique en confrontant les pratiques 
d'amenagement aux rCsultats physiques et aux contraintes et objectifs paysans. Le sociologue effectue de son 
côtt une analyse des discours qui met en evidence les rCpercussions ou incompatibilitCs sociales et 
culturelles de I'amCnagement (MARTINELLI, SERPANTIE, 1986). 

- Une meilleure mtthode consiste il exercer I'interdisciplinaritC sur un outil commun (occupant un niveau 
particulier du systbme). Ce fut le cas de I'expCrimentation interdisciplinaire des parcelles de SamniwCogo. 
Agronome, Hydrologue et PCdologue utilisent en commun un site expkrimental sur le thkme de la gestion 
des ressources au niveau du "champ de brousse". Cet outil commun peut être aisCment men6 en partenariat 
avec les autres acteurs du dbveloppement. D'autres etudes communes ont port6 sur: 

* ExpCrimentations interdisciplinaires et en partenariat : amCnagements exphimentaux de 
5 bas-fond (agronomie, hydrologie, anthropologie) en partenariat ( paysans, ONG, CRPA, bailleurs de fonds) 

* suivi d'exploitations reprksentatives et atypiques (agronomie, pàstoralisme, gCographie) 

* recensements (gkographie, agronomie, pastoralisme) 

* enquetes "migrations et dtplacements" (gCographie, pastoralisme, dkmographie) 

* cartographie par photointerprktation et ttlCdCtection (gkographie, hydrologie, pkdologie, 
agronomie, pastoralisme) ... 

Les exemples qui suivent sont destinCs B illustrer des rQultats de cette dCmarche par "portes 
d'entrke" interdisciplinaires et outils cpllectifs. 

3 - UN OUTIL D'INVESTIGATION INTERDlSCIPLINAlRE AU NIVEAU "PARCELLE': L'ESSAI 
D E  BID1 SAMNIWEOGO 

3.1 - ProblEme nost5 

Dans la province du Yatenga (figure no l), les annCes 1982 il 1986 sont parmi les plus sbches 
observees depuis 1920. Sur une periode de 5 ans, la moyenne pluviomCtrique inter-annuelle est Cgale il 424 
millim&tres, alors que sur des phiodes de cinq annCes consCCutives les moyennes pluviomktriques Ctaient 
restCes supbrieures A 650 millimetres jusqu'en 1966 et Cgale B 568 millimbtres sur la pCriode 1972-1976. 

figure no 1 : situation de la zone CtudiCe 
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Sans prkjuger de l'kvolution Future des precipitations, on peut affirmer que les paysans ont subi 
une longue pkriode sbche sans equivalent dans la chronique des prkcipitations enregistrkes. Malgrk cette 
secheresse, les paysans et les organisations continuent B miser sur l'agriculture pluviale (culture du Mil, 
Pennisetum typhoïdes). Pour y faire face, ils ont fait appel dans certaines regions ti des variktts plus 
nordiques ti cycle court. Dans d'autres regions comme le centre et le nord du Yatenga, ils prkfbrent 
conserver des variktts souples photopkriodiques, qui ont fait leurs preuves, et modifier la gestion habituelle 
de l'eau, soit par des ouvrages hydrauliques, soit par de nouveaux syst&mes de culture. 

Les moyens utilises peuvent apparaître sommaires aux yeux des amenageurs. Parfois, on 
observe simplement l'abandon des zones les plus sbches (sols trbs fins, Brod&, ou zones en relief) et une 
intensification du travail dans les zones humides (micro-d6pressionsY thalwegs) où les ruissellements se 
concentrent. On trouve aussi des amknagements d'orientation des ruissellements, tels que des microdigues 
qui dirigent les eaux exogbnes sur les terrains souhaites, ou des obstacles places en travers des passages 
d'eau principaux afin de favoriser localement l'infiltration. On a assiste B la même tpoque au 
dkveloppement des pratiques de micro-impluviums, par piochage de petites cuvettes sur des terrains 
encroíitb et CrodCs (technique du "e), et, quand c'ktait possible, du labour avant semis. Si ces noiivcllcs 
pratiques constituent en soi un thbme de rtflexion. il faut le relier A la question de I'tvolulion Ccolociquc ct 
du statut social des zones de "champ de brousse". Sur cette facette CloignCe des villages donc relativement 
prkservte, la rkduction des jachbres, la mauvaise gestion de la fertilite, des pratiques de labour abusives et le 
statut foncier incertain posent un problhme kcologique kpineux. 

. 

Un essai interdisciplinaire, realise de 1985 B 1989 dans la region de Bidi au nord du Yatenga, a 
eu pour but de preciser en quoi ces pratiques modifient le milieu cultive et la dynamique de l'eau et quelles 
sont les consequences de telles pratiques sur la conduite d'un champ de Mil. En particulier y a-t-il des 
conditions particulibres de mise en oeuvre 1 

Quatre questions ont ktC privilkgikes B l'kchelle du champ : 

- les consequences de l'introduction du labour attele avant semis dans le systbme de culture dit des "champs 
de brousse" (Monoculture de Mil sur 10 ans, jachtres de 5 ans, pas de restitutions organiques, fertilisation 
minerale faible) ; 

- le rôle d'un impluvium amont produisant un ruissellement B capter ; 

- le rôle de diffhents reseaux d'obstacles au ruissellement conservant la possibilite d'un drainage externe en 
cas d'excbs d'eau (obstacles isohypses filtrants, cloisonnks ou non) ; la problematique socio-economique de 
l'amknagement est abordke parallblement, en relation avec les rksultats agrokonomiques de l'expérience ; 

- la dynamique des ktats de surface et ses conskquences sur l'infiltration. 

3.2 - LÆ dispositif experimental (figure no 2) 

I1 est conçu de manibre B pouvoir contrôler correctement sur le plus petit nombre d'unitks 
d'observations (parcelles), le plus grand nombre de parambtres agronomiques, pkdologiques, hydrologiques. 
On privilkgie les rkpktitions dans le temps pour btnkficier de la variabilite naturelle du climat, 
particulièrement importante en rkgion soudano-sahklienne en ce moment. 



f 
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figure no 2 : plan d’ensemble du dispositif experimental de Samniweogo. 

Le dispositif exptrimental des parcelles agronomiques de Bidi-Samniweogo est installt sur le 
versant nord-est d’une ligne de petites buttes cuirasstes. Trois parcelles contiguës, orienttes dans le sens de 
la plus grande pente (2’5 %), longues de 150 mbtres, larges de 20 à 32 mètres, ont kté implanttes de telle 
sorte qu’elles recouvrent dans leur tiers suptrieur un impluvium inculte, oh la cuirasse ferrugineuse est 
proche de la surface du sol ; les deux tiers inftrieurs forment une zone cultivte. Elle est constitute d’une 
couche de sables toliens dont YCpaisseur croît de 25 centim8tres prbs de l’impluvium B 220 centimètres en 
une quarantaine de mbtres. Ce sol filtrant en surface mais qui prtsente des difficultés de drainage profond, 
est exploit6 chaque annCe depuis 1983 par une culture de Mil. L’itintraire technique suit le modble de 
gestion paysanne des champs de brousse avec un semis direct en poquets et semences locales, des resemis, 
un premier sarclage assez tardif avec dtmariage et fertilisation faible et un deuxibme sarclage avant la 
floraison. 

‘ 

Une parcelle est utiliste comme parcelle ttmoin. Elle n’a subi aucun amhagcment et est 
cultivte A la manihe habituelle. La parcelle mediane porte un amtnagement en cordons pierreux isohypses 
constituts d’une double rangte de blocs de cuirasse ferrugineuse (40 kg par mbtre lintaire), espaces 
d’environ 20 mbtres. Aucun cordon pierreux n’a ttt post sur l’impluvium. La troisiBme parcelle, à droite 
quand on regarde vers l’amont du versant, est amtnagte de la même façon. Elle btnkficie, en plus, d’un 
labour selon les courbes de niveau avec une charrue bovine attelt,e, vers la fin du mois de juin, dbs que 
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l’humidité le permet. En 1987, il a kt6 rajoute un cloisonnement en amont des cordons pierreux (cloisons en 
terre de 4 mbtres tous les 8 mbtres) afin d’etudier l’influence de cette modification. 

Chaque parcelle est limitée par des tôles galvanisees fichees en terre sur une profondeur de 20 
centimbtres et depassant la surface du sol d‘une vingtaine.de centimètres. Les limites des parcelles ont et6 
implantees avec beaucoup de soin de telle sorte qu’elles suivent rigoureusement les lignes de plus grande 
pente, Cvitant ainsi le cheminement préferentiel des eaux le long des bordures artificielles. En aval de 
chaque parcelle, une surface betonnee, limitke par un muret haut d’une trentaine de centimbtres, collecte les 
eaux de ruissellement jusqu’au dispositif de mesure des niveaux d’eåu et des debits qui comprend de l’amont 
vers l’aval : un limnigraphe avec &helles IimnimCtriques, un canal jaugeur de section rectangulaire pour la 
mesure des forts debits (20 B 200 l/s), une fosse A sédiments Bquipée d’&Chelles limnimetriques et d’un 
limnigraphe, un deversoir triangulaire h mince paroi pour la mesure des faibles débits (O h 30 l/s). Après 
etalonnage des canaux jaugeurs et des dtversoirs, le double dispositif d’enregistrement des niveaux d’eau 
pcrmct d’oblcnir line prkcision dc I’ordrc dc 20 % dans l’estimation dcs dkbils aux cxutoircs des parcelles. 
Pour les faibles debits, c’est la prkcision de la mesure des hauteurs d’eau qui determine l’incertitude sur les 
debits. Pour les forts débits, c’est l’imprkcision dans I’étalonnage du canal qui se rkvble determinante. 

Le dispositif pluviometrique comprend 4 pluviomttres et un pluviographe repartis B raison de 
2 appareils en aval et 2 appareils en amont des parcelles. Le pluviographe est installe en amont, prbs de la 
parcelle labouree. Les surfaces rkceptrices des appareils Sont plactes B un mbtre au-dessus du sol. Une 
station climatologique est installee prbs du village de Nayiri, environ 4 kilomètres à l’est des parcelles de 
Samniweogo ; elle comprend les appareils classiques de mesure des principaux paramttres climatiques : 
pluie au sol, pluies 1 mttre au-dessus du sol, tempkratures, humidité de l’air, vitesse du vent, evaporation, 
insola tion. 

Pour les mesures d’humidite du sol, 8 tubes de sonde à neutrons ont et6 implantes sur chaque 
parcelle (fig. n”2) de manière à suivre I’Cvolution des profils hydriques de l’amont vers l’aval, A différentes 
distances des cordons pierreux. Les observations pkdologiques ont commencé en 1988 par une investigation 
des proprietés hydrodynamiques du sol par simulation de pluie .On a attendu 1989 pour ttudier 
simiiltnnCmcnt I’Cvolution dcs etats dc surfacc cl 1’6volulion dcs caractbrcs physiochituiq~ics dcs sols souinis 
B différcnts systbmes de cultures, car il est necessaire de jouer sur l’effet d’accumulation pour comprendre 
les constquences d’un système par rapport B un autre. 

Pour les mesures de peuplement vtgktal, les parcelles ont C t t  subdivisees en trois zones : une 
bande superieure large de 20 mètres et bordant l’impluvium, une bande mediane large de 40 mètres, une 
bande inférieure large de 40 mbtres. Sur chaque bande, la croissance et le developpement du Mil sont suivis 
sur des stations d’observation CchantillonnCes de façon B representer correctement les variations 
longitudinales du couvert vkgttal. A la recolte, les composantes du rendement sont mesurees sur des 
stations de 12 mbtres carres, répétées 4 à 12 fois sur chaque zone selon I’hCt6rogCnéité du peuplement. 

Le plan experimental rCv&le l’interdépendance des mesures effectuees et l’intention collective 
d’aborder le système de culture, le sol et les mouvements de l’eau de manibre systkmique et 
interdisciplinaire. 

3.3 - Resultats 

Il n’est pas ici question de presenter la totalit6 des rCsultats deja obtenus sur cet essai 
interdisciplinaire. On peut se rkfèrer aux rtsultats déjB publies par ailleurs (SERPANTIE, LAMACHERE 
1989). Ntanmoins nous reprendrons les conclusions qui illustrent particulitrement bien la fécondite de 
l’approche interdisciplinaire à partir d’une experience collective. 

1. Le travail du sol, (labour ou sarclage), d’un sol sableux fin ?i sablo-argileux permet une infiltration 
optimale des pluies et des ruissellements qui entrent dans les parcelles cultivtes. Mais cet effct n e  dure quc 
le temps equivalent à une tranche pluviometrique d’environ 100 millimètres. Au dela, la transformation de 
l’etat de surface du sol favorise le ruissellement dont l’importance croît avec la hauteur et I’intensitC de la 
pluie ainsi que l’ktat d’humectation des sols. Le couvert de mil obtenu en fin de cycle prolonge cette durCe ?I 
150 mm, par son pouvoir de protection, sans pour autant amtliorer les capacites d’infiltration par sa seule 

’. 
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prtsence. On peut donc, grossibrement, classer les ttats de surface pendant la culture entre rupieux ( aprbs 
un travail du sol, de O B 100 mm ou 150 mm suivant I’ttat de la culture) et lisses (figure n”4). 
Le labour amtliore considtrablement la croissance au départ et l’enracinement, grâce B ses actions 
d’atration et de stimulation de la mintralisation, et”certaines anntes, grâce B son action sur le bilan 
hydrique. Ntanmoins, compte tenu de la pauvret6 des sols ferrugineux sableux en matières organiques et en 
nutriments mintraw, les trbs bons r6sultats observ6s les premibres anntes ne durent pas. Sans restitutions 
organiques et minerales suffisantes, il y a un rapide appauvrissement du milieu cultiv6 et une dtgradation de 
la structure du sol et de sa stabilit6. En dtbut de cycle, l’excbs d’infiltration peut même provoquer une 
lixiviation qui s’ajoute aux exportations importantes lites aux rendements Cleves des premières années. 
Aprbs plusieurs anndes de ce systbme de culture, il apparaît une tendance du sol B durcir, prendre en masse 
rapidement, perdre facilement sa rugositt et sa porosit6 de surface, comme le montrent les coefficients de 
ruissellements mesurts longtemps après un sarclage (figures no 3, 4, 5 et 6). L’6rodibilitt augmente, en 
particulier lors des 6vCnements.catastrophiques : d’une part pendant la ptriode oh le sol est fraîchement 
laboure, il est plus Facilement charriable qu’un sol non travaillb, même si l’infiltration des petites pluies cst 
totale. D’autre part pendant la culture, son Crodibilitt au ”splash et B 1’6rosion lintaire est plus importante. 
Le systbme de culture labourt sans amendement organique apparaît donc prtjudiciable au sol, même sous 
amtnagement et n’est pas inttressant sur le plan d’une s6curitt des rendements. Loin d’avoir des “arribre- 
effets”, il induit au contraire une dtpendance vis-B-vis du travail du sol. 
Ndanmoins le labour peut être un moyen exceptionnel de faire face h une situation conjoncturelle de déficit 
.de main-d’oeuvre, d’enherbement prtcoce, de semis en retard ou de reprise de jachère; il entraîne 
cependant des risques certains si le champ est soumis A un ruissellement important. Sur un champ 
abondamment fum6, de faible pente, et travers6 par des ruissellements limit&, on peut penser que le 
systbme de culture labourt est au contraire seul capable de valoriser correctement la fumure en limitant les 
risques d’enherbement prtcoce et de dCficit hydrique au début de cycle . 
Le labour n’apparait donc pas comme une alternative possible de svstbme de culture des champs de brousse 
mais plutdt comme une pratique de rattrapage ou d’assouplissement d’une conduite technique. pour 
améliorer la rtalisation des peudements en début de cycle, A la demande. En tant Que svstbme de culture, il 
sera par contre pertinent dans une parcelle de ”concession” bien situte et abondamment fum6e d’éleveurs 
ou de paysans-commerçants aises. La charrue et l’attelage constituent donc un tquipement “de luxe”, que les 
plus pctits paysans auront toujours du mal B justifier compte tenu du coût d’entreticn. II est par contre 
devenu indispens-able aux exploitations qui veulent cultiver plus de un hectare par actif, au prix de dégâts 
inévitables sur les sols. 

, 

2. Un amtnapement en cordons pierreux isohvpses, B l’occasion de fortes pluies, modifie les paramètres 
d’une crue par 6crêtage et dCphasage. I1 rtduit ainsi la puissance erosive des crues mais n’accroît que dans 
certaines conditions (sols rugueux, secs) la lame infiltrte sur un sol ferrugineux sableux (figure no 7). Les 
fortes pluies accroissent le suppltment d’infiltration dCi B I’amtnagement. Compte tenu des frtquents 
dtficits en dtbut et en fin de saison des pluies, l’amtnagement permet une meilleure installation du 
peuplement, un meilleur enracinement et une meilleure fructification, augmentant ainsi chaque annte la 
production de matière sbche sur la parcelle amtnagte (figure nog). Dans les zones basses des parcelles, où 
l’effet de l’amtnagement est le moins perturb6 par celui des impluviums, le gain sur la production de grain 
n’a 6t6 que de 11 % en 1985, (tchaudage en fin de cycle), 81 % en 1986, 31 % en 1987 au profit de la 
parcelle amhagbe, ce qui souligne la variabilitt de l’effet. En 1988 on observe un effet globalement ntgatif 
de I’amtnagement (enherbement et excès d’eau dans la parcelle amtnagte). 
L’analyse agronomique (composantes du rendement, bilan hydrique, profil cultural) montre finalement que 
I’amtlioration de la croissance du Mil peut rtsulter d’une meilleure satisfaction des besoins en eau 
(ETR/ETM) mais peut aussi rtsulter d’une meilleure humectation du profil ce qui avantage l’enracinement 
et l’alimentation mintrale dans ce sol B fertilitt chimique diffuse. 
On met en Cvidence un effet pervers de l’amtnagement : sa presence accroît 1: tendance h l’organisation du 
ruissellement, d’oh l’absence d’effet sur l’infiltration globale lorsque le sol est lisse (un ruissellement 
organise s’infiltre moins bien qu’un ruissellement anastomod). Un Ctat rugueux favorise au contraire une 
dtsorganisation du ruissellement hitrarchist aprts les cordons. Le cloisonnement des cordons, en limitant 
les circulations d’eau lathales, ameliore l’influence de I’amtnagement sur l’infiltration, sans pour autant 
rtduire l’interaction avec I’ttat de surface (figure no 8). 
Grâce A la decantation et h 1’6crêtage des crues, l’6rosion est rtduite d’environ un tiers, B plus de la moitit 
pour un amknagement correctement cloisonn6, quel que soit le type de pluie ou de ruissellement (figure no 
5)-  
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Cet amknagement constitue donc une veritable securite pour le systbme de culture B condition de donner la 
priorite B la quali16 de la construction et h l’entretien des conditions d’eflicacitb que l’amknagement tend lui 
même 1 dCtCriorer : 

- l’Ctat de surface 

- 1’Ctat”d’enherbement 

- l’organisation du ruissellement. 

Le coQt elevi de l’amenagement et ces contraintes impliquent pour le paysan la nkcessitb de 
considérer le travail sur les oarcelles amCnacl6es comme prioritaire (sarclages et fertilisation) et donc de 
modifier le systbme de culture de l’exploitation agricole qui prkvoit habituellement d’autres critbres de 
priorites. Cela implique des prCcautions et une reflexion B un niveau “exploitation”. 

3. L’imoluvium agit tout au long du cycle vkgetatif du mil en augmentant la valeur des lames infiltrkes 
lorsque les sols sont suffisamment absorbants. Son rôle est surtout sensible au niveau des bordures des 
parcelles pour les faibles pluies ;.il favorise indirectement l’enracinement, la production de matibre sbche, le 
nombre d’organes fructifères et le poids des Cpis, si la capacitC d‘infiltration et de retention des sols est 
suffisante. 

Dans ce type de situation, plus que le lourd travail du sol par labour, l’amenagement en 
cordons pierreux isohypses cloisonnes et la prtcocitk des sarclages apparaissent donc bien appropri& h une 
conduite extensive des cultures.Ils amkliorent sans excbs l’alimentation hydrique des sols et permettent 
l’utilisation de ruissellements exogbnes. Les labours et le billonnage sont plus adaptes 1 des champs qui ne 
bCnCficient pas des effets d’un impluvium et reçoivent une hmure organique adequate. 

L’amClioration de l’alimentation hydrique des cultures pose A plus ou moins long terme le 
problbme du renouvellement de la fertilite, l’accroissement de la production vegetale non restituke allant de 
pair avec un appauvrissement plus rapide des sols ; elle ne constitue donc qu’une premikre am&lioration 
d’un systbme de culture mieux‘ adapte alors aux situations nouvelles de deficit pluviomktrique et de 
saturation de l’espace cultivable. 

Sur le plan social, il s’avbre que les parcelles amtnagees sont le plus souvent dcs pnrccllcs 
exploitees par leur proprietaires ; dans certain cas, les paysans utilisent le ”fait-accompli’’ des projets de 
dtveloppement pour amhager des champs empruntes, ce qui renforce A leurs yeux leurs droits sur la terre. 
D’autre part on remarque que les chantiers d’amtnagement sont assurts en grande majorit6 par de la main 
d’oeuvre feminine. Enfin, il est rare que les activites lucratives masculines de saison sbche soient 
abandonnees au profit du travail d‘amenagement. L’inttrêt agroéconomique de ces amhagements ne suffit 
donc pas B les jlyifier aux yeux des paysans. II faut donc rCflCchir aux mesures d’accompagnement et aux 
contreparties qui sont implicitement attendues. 

3.3 - Conclusion 

La conception systkmique et les rbultats interdisciplinaires de cet essai nous semblent 
suffisamment demonstratifs dans la mesure oh l’on cherche B acquerir des references precises sur le 
fonctionnement du champ cultivt. Pour qu’elles puissent servir l’action, elles doivent être confrontees i une 
bonne connaissance du systbme 1 d’autres niveaux (par exemple l’exploitation agricole). 

4 - AU NIVEAU DES UNITES DE PRODUCTION : ENTREE PAR LE FONCTIONNEMENT ET 
L‘EVOLUTION D’EXPLOITATIONS AGRICOLES 

4.1 - L’exploitation aaricole - MCthode d’approche 

Cette Cchelle de travail constitue le niveau privilégie pour les agronomes, pastoralistes et 
tconomistes pour aborder le systbme de production. Ils ressentent de plus en plus la necessite de prendre en 
compte le couple famille - exploitation, car c’est au niveau de la famille que se d6finisscnt ct se hikrarchiscnt 
les objectifs et projets, relatifs B divers pas de temps. C’est aussi B ce niveau que sont ressentis atouts et 
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contraintes qui fueront, dans une certaine mesure, les grands c h ~ a  et les principes d'organisation de 
l'exploitation (MILLEVILLE, FILLONEAU 88). 

Si, dans certaines rCgions d'Afrique, il est difficile de faire coïncider vbritablement les groupes 
d'individus concernes par les diffkrentes fonctions dconomiques de rbsidence, consommation, production, et 
accumulation, la situation dans le Yatenga peut être simplifiCe. On d6finit deux niveaux principaux 
d'organisation kconomique : 

- le niveau "exploitation agricole" ; elle se caractCrise par un groupe d'individus travaillant collectivement 
avec des outils de production communs (champs et troupeaux collectifs) pour satisfaire leurs besoins de 
subsistance ainsi que ceux de leurs dependants (enfants, vieux parents etc...). II peut coexister plusieurs 
mCnages dans l'exploitation. Le chef d'exploitation joue 1 la fois le rôle de centre de decision technique et 
familiale et de responsable de la gestion des stocks et de l'outillage. 

- le niveau "individu" ob chacun dans la limite de son temps disponible, peut mener pour son compte ou en 
association (groupement, jeunes mCnages, femmes avec enfants etc ...) une activit6 particulibre (agriculture, 
Clevage, commerce, cueillette). 

On peut par ailleurs definir des niveaux familiaux plus englobants : unit6 familiale de rCsidence 
ou 'kaka'' ; quartier ou ''saka'', apparent6 au lignage ou issu d'une communautk sociale particulibre. 

A Bidi en dtcembre 1985, on compte 2671 rCsidents rCpartis en 21 "sakse" et 179 "zakse". 135 
kakse" ne comptent qu'une exploitation, 25 en ont deux et 19 trois ou plus. 

Le niveau 'kaka'' et surtout 'kaka'' s'expriment principalement dans les domaines des tchanges 
matrimoniaux, de la transmission foncibre et culturelle ainsi que sur le plan de certaines solidaritts. II est 
courant d'observer au niveau du "quartier" une communautC lite par l'histoire, les contraintes, ainsi que par 
des solidarités particulibres (regroupement du bttail, prêts d'outils, Cchanges financiers, Cchanges de travail, 
de nourriture ...) ; cette communautk d'intCrêts favorise 1'6mergence de strategies convergentes ou d'une 
strattgie commune entre unites de production d'un même quartier par rapport B l'environnement (naturel 
et socio-Cconomique) ; ceci d'autant plus que ces unites socio-Cconomiques ont en commun un 
environnement Cconomique, cultivent les mêmes terroirs, exploitent les mêmes pâturages, frkquentent les 
mêmes lieux de migrations ou de transhumance et les mêmes filibres commerciales. C'est au niveau du 
territoire et de la sociCtC villageoise tout entibre que l'on observera les compltmentaritCs ou concurrences 
entre les diff6rents systbmes de production, en particulier au niveau du partage des ressources, des contrats 
qui les lient entre eux, des Cchanges de produits, des relations matrimoniales ou de pouvoir. 

Dans ces conditions, il est en grande partie illusoire d'aborder I'Ctude des unitts de production 
B travers un simple Cchantillon défini de façon aleatoire et de proceder 1 une typologie sur cette base ; 
l'essentiel du fonctionnement de l'exploitation individuelle (c'est-&-dire ses choix, ses pratiques, son 
organisation, ses rCsultats, la dynamique de sa structure) peut relever d'une strategie socio-6conomique qui 
la depasse. On risque en outre d'occulter des syst$mes de production plus rares mais aussi essentiels pour 
bien comprendre le systbme agraire global. 

Dans un. premier temps, on recense .donc les diffkrents groupes constitub. O n  peut alors 
aborder les systbmes de production de manibre 1 rechercher leurs fonctions, relations, contrats et pratiques 
communes. C'est A I'intkrieur de ces groupes qu'il sera alors pertinent de cerner la diversit6 de 
fonctionnement des unitCs de production, 1 partir d'un modble reprksentatif des strategies du groupe, 
jusqu'h examiner des cas atypiques ou particulitrement "dissidents". Ces derniers ont une valeur particulihre 
dans la mesure oh ils Cclairent de manibre indirecte les contradictions des strategies reprtsentatives et les 
rCactions destintes & y faire face. 

9 En second lieu, I'expCrience montre que l'Ctude d'une unit6 de production par observation de 
son fonctionnement sur une seule campagne agricole est insuffisante actuellement dans la zone soudano- 
sahtlienne. La structure.de l'exploitation repose en grande partie sur son accbs 2 la terre, sa disponibilit6 en 
force de travail, son capital et son cheptel ; or ces donnkes apparaissent le plus souvent trbs fluctuantes 
compte tenu du poids dcs migrations tcmporaires, de la fluctuation dcs conditions (pcrk  d'incrtic due B la 
diminution des stocks), de la rapidit6 de I'tvolulion des composantes familiales, des pratiques frCquentes de 
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prêt de terre, de la faiblesse du capital et de la fragilitt du cheptel. On ne pourra donc aborder le 
fonctionnement de l'exploitation et rCaliser un diagnostic qu'en la suivant sur plusieurs campagnes, en 
testant en quelque sorte ses rtactions et en separant le conjoncturel du structurel. II sera par contre difficile 
de rtaliser des "trajectoires d'tvolution" sur de longues ptriodes, compte tenu de la fugacitt d'une même ' 
structure d'exploitation. On ne pourra le faire vkritablement qu'h l'tchelle du quartier, celui-ci ayant une 
durte de vie suffisante. 

En illustration, nous prtsentons ici les conclusions auxquelles nous am&ne l'étude simultanee 
de plusieurs exploitations contrast6es d'un même quartier de Bidi : Munisaka. 

4.2 - Exemde des emloitations amicoles du quartier Munisaka 

Le village de Bidi s'est constitue au dtbut du sibcle sur un territoire pastoral frontalier du 
Nord Yatenga,& partir d'un peuplement d'origine peul et rimaibe, et d'ipmigr6s mossi, silmimossi et 
assimilb. Il fait partie actuellement de la "couronne agropastorale" du Yatenga. Cette rCgion est polariste 
par une ville, Ouahigouya, entourte d'une zone de vieux terroirs h haute densit6 dtmographique, puis d'une 
couronne agropastorale h faible densitt, elle même limitte au Nord par une bande pastorale frontalivtre avec 
le Mali. Munisaka a tt6 fond6 vers 1910 par un migrant mossi. Il etait issu d'un quartier de "w (paysans) 
d'un village du Yatenga Central. Son lignage compte aujourd'hui neuf "zakse" à exploitation unique, et 187 
residents. 

Munisaka est caracttrist par une organisation et une solidarit6 tr&s forte entre familles du 
même quartier, ainsi que par une observation scrupuleuse du mode de Ge musulman Mossi. Venu 
tardivement dans l'histoire du peuplement de Bidi, ce groupe s'est trouve obligt, pour satisfaire des besoins 
fonciers importants (au moins 1'5 ha/actif), d'accepter des terres tloignCes, dont la mise en.culture est 
contraignante et risqute (sols fragiles de haut de pente, sols assez argileux h humectation lente). 

La strategie de Munisaka s'est fondee sur la reconnaissance implicite d'une complkmentaritt 
avec deux autres groupes importants de Bidi, Peul et Rimaib6, qui possédaient les plus grandes superficies 
de terre. Grâce 31 leur $levage essentiellement bovin ils assuraient les transferts de ferlilitC indispensables 
des pâturages vers les champs pCrennes et pouvaient prendre en charge l'aspect contraignant de la conduite 
de leurs animaux d'Cpargne (abreuvement, soins, conduite au pâturage), avec partage du produit. Ces 
travaux, mal connus des Mossi, sont peu valorisants pour la main d'oeuvre lorsque le nombre de tetes est 
rkduit. Le fonctionncment du systBme s'est donc bas6 au depart sur des rapports conlractucls enlre groupes 
spCcialists : contrats de confiage (garde des bovins et petits ruminants avec contrepartie en nature et, de 
plus en plus, en esp&ces), contrats de fumure (fumure des champs de village par stabulation en Cchange de 
mil, d'acc&s aux residus de rtcolte et aux puits), cessions de terres (relations privi1Cgik.s de clicnMsme 
aboutissant h des prêts de terre). 

Cette compltmentaritt dans la gestion des ressources se doublait d'une forme d'intkgration 
Cltmentaire au sein même de l'exploitation : un petit troupeau d'tpargne, facile h monnayer, valorisait les 
rtsidus de ltgumineuses alimentaires. Le fumier produit en saison &che etait tpandu sur les champs 
proches des habitations. On peut penser qu'à Bidi, cette fumure et le parcage de nuit des troupeaux de 
pasteurs dans les champs palliaient l'absence d'un parc d'Acacia albida, frtquent dans les vieilles regions 
agricoles du Yatenga mais absent dans une zone rCcemment colonide. 

Dans le "melting pot" de Bidi (village socialement trbs diversifit), ce quartier s'est par ailleurs 
inttressé tr6s tôt au commerce, qui lui permettait d'acctder B une rtussite sociale acceptable par l'Islam et 
concurrente de celle des autres qartiers Mossi de Bidi (artisans, forgerons et chefferie). II s'est interesse peu 
h peu h toutes les pratiques et innovations qui permettaient un accroissement de la valorisation des 
ressources disponibles pour cr6er des rtserves alimentaires maximales, et une augmentation du revenu 
monttaire visant une accumulation de moyens productifs. 

La croissance ClevCe de la population de ce quartier suite 3I son dynamisme matrimonial et ses 
pratiques rtvvtlent donc un objectif social et tconomique collectif qui prend la forme d'un "dtfi". 
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Dans les a n d e s  50, le fonctionnement des systbmes de culture etait le suivant : une aureole de 
champ de maïs et mil de concession fumts par les petits ruminants et grâce aux contrats de fumure conclus 
avec les tleveurs. Plus loin les champs de village, sur pentes (mil) ou bas-fonds (coton traditionnel, sorgho), 
bien surveillts, parfois fumts, parfois IaissCs en jachbre, assuraient le gros de la recolte des champs collectifs 
et, pour les femmes et les cadets, une production de rente en champs individuels (arachide ,pois de terre, 
mil, fonio). Les champs de brousse avaient pour but l’obtention d’une securite plus Ctendue et d’un surplus 
vivrier, parfois commercialist. Les travaux n’y etaient pas prioritaires, et le mode de culture etait trbs 
caracttristiquement extensif, avec de longues jachhes. 

La production de surplus de Mil dans les anntes 60 suivie par un fort investissement dans le 
bttail (annees 70) ont permis de constituer les capitaux de depart et “fonds de garantie” qui ont lance B la 
fois le commerce (cola, bttail, ctrtales) et des activitts exttrieures (plantations en Côte-d’Ivoire). 

Actuellement, leur trksorerie suffisante leur assure un avantage. Pour libCrer leur main 
d’oeuvre agricole, ils font appel B des bergers rtmunerts en saison des pluies. Lors des pointes de travaux, 
ils utilisent couramment des manoeuvres agricoles. Ils utilisent aussi des engrais, des animaux de trait et des 
outils attelds. Le labour, qui autorise des semis tardifs, leur permet d’augmenter les superficies (plus de 1,5 
ha par actif). Comme ils ont su s’assurer la faveur des detenteurs fonciers Peul dont ils dtpendcnt en grande 
partie, la croissance des terroirs familiaux reste encore possible. Mais l’ancienne organisation concentrique 
des systbmes de culture s’est estompée. A l’aide de leurs moyens de transport, ils ont B prtsent la possibilitt 
de miser sur leurs difftrents champs suivant leur situation dans le paysage, leur sol, leur &at sanitaire et 
hydrique, independamment de leur distance, et d’optimiser ainsi les productivites. Pour celB, ils ont integre 
aux anciennes pratiques les “tours de plaine” B mobylette, le travail du sol et le transport atteles et 
poursuivront peut-être par le sarclage attelé s’il y sont incites. 

Malgr6 la forte croissance annuelle des besoins de consommation dans ces exploitations 
(autour de 10-15 %), la stcheresse de 84 n’a pratiquement pas eu de consequences sur les structures 
familiales. LÆS departs en migration restent essentiellement saisonniers ou sont organises par roulement. La 
seule consequence de la stcheresse a kt6 I’impossibilitC d’utiliser le betail de trait pour les labours (animaux 
perdus ou en mauvais &at) et l’abandon de la fertilisation minCrale, devenue risqude et trop chErc. On a 
donc assiste B une forte diminution des surfaces cultiv&es par actif entre 1985 et 1987 Cjusqu’B 1 ha/actif) . 
Dans le même temps se dtveloppaient des activités de saison sbche tels que le travail du sol en sec et le 
paillage des sols degrades, I’amCnagement des ruissellements, le maraîchage, l’embouche ovine, et le 
transport de fumier. La production de mil n’a C t t  deficitaire qu’en 1984. 

II est certain que ce groupe a contribue plus que les autres h la degradation des terres et des 
formations vegetales du haut-versant, par une mise en culture sans precautions sur des sols fragiles dans les 
anntes 60, l’utilisation abusive de la charrue dans les annees 70, mais aussi par l’abondance de leurs petits 
ruminants divagant dans un petit ptrimbtre autour du village. Actuellement, la restriction de leur domaine 
par suite de l’érosion, et les difficultes de l’tlevage extensif les poussent B investir dans les amknagements 
antitrosifs et dans l’tlevage d’ovins en stabulation, nouveaux thèmes techniques du developpement. Ils sont 
ntanmoins limites dans leurs ambitions par le statut prtcaire de leurs droits fonciers (la moitié des champs 
sont prêtts) et l’incertitude de l’approvisionnement en aliments complémentaires. 

4.3 - Conclusion 

Il ne faut pas perdre de vue que la rtussite de ces “agriculteurs-commerçants”, leur ouverture 
sur l’exttrieur, B l’innovation technique et aux intrants procbdent plus d’une logique de groupe que de 
strategies strictement individuelles. Ce succbs a dtpendu en grande partie de la conjonction de choix realises 
dans des conditions favorables : 

1. une exploitation fondamentalement minibre d’un territoire politiquement annext par le pouvoir Mossi, 

2. des dynamismes sur le plan ddmographique, commercial et en matihe d’ouverture sur I’exttricur. Ils les 
ont mis B l’abri d’une pCnurie de main d’oeuvre et de stocks, tout en favorisant une strategie d’innovation 
techno-tconomique indéniable, 
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3. l'exploitation subtile de la faillite d'autres systbmes, en particulier de celle les tleveurs Peul : récuptration 
de terres, de main d'oeuvre bon marcht, sptculation sur les ctrtales et le bttail pendant les stcheresses. La 
mise en culture des bons pâturages, le non paiement du fumier B sa juste valeur, le stockage des rtsidus de 
rtcolte pour l'embouche ont significativement contribut B cette faillite, 

4. une bonne harmonie entre cette strategie et les propositions techniques des intervenants exttrieurs, qui 
ont toujours pr6fkré la fourniture d'intrants et l'tquipement en mattriel B l'appui en matibre de conservation 
des ressources et de gestion de l'tquilibre social agro-pastoral. 

Ntanmoins on ne peut retenir seulement certains côtts n6gatifs de cette strattgie, le village 
dans son ensemble ayant fortement btntficit de la solidaritt de ce quartier pendant les disettes.11 est 
caracttristique de constater que la "satuiation foncibre" qui paraissait bloquer le systbme de production dans 
les annees 70 a ttt l e d e  suite B l'tmigration des tleveurs. Le labour, 'konçu" pour l'intensification, a 6th un 
instrument d'assouplisscment de la mise en place des cultures, ttranglte au nivcau du dbbut dc cycle par 
l'enherbement rapide des champs. Ce ne pouvait donc être qu'un instrument d"'extensification'' dans les 
conditions de Bidi. Le sarclage attelt, thbme d'llintensification'' toujours en rtserve, semblerait 
particulibrement indique pour amtliorer la conduite de l'entretien et la prtcocitt des sarclages, dans un 
systbme de culture optimisb. En fait, il conduira sans doute aux mêmes effets pervers que le labour car il 
supprimera ainsi le seul frein B l'accroissement des superficies aux dtpens des jachhes ( effet observe i3 
Kain où le sarclage attelt a permis d'accroitre de façon spectaculaire les surfaces cultivtes). 

5 - LES NIVEAUX D'ENTREE SUPERIEURS 

5.1 - MCthodes d'approche 

Deux niveaux d'entrte priviltgits ont dtjh ttt abordes : le niveau de l'unit6 de conduite (la 
parcelle), le niveau de l'unité de production (l'exploitation replacte dans la strategie du groupe auquel elle 
appartient). Comme on a pu le voir, des compltmentaritts et oppositions existent entre les diverses 
strattgies de groupe ce qui complique le jeu. I1 est donc important d'aborder des niveaux plus englobants 
qui rcfl2tcnt d'une part la rtsultante de ces differentes stratCgies, d'autre part l'influence globale des 
Systemes exttrieurs : terroirs voisins, organisations (administration, services techniques, sociale, culturelle et 
idtologique, commerciale), influence des villes et des pays voisins ... , 

Pour aborder ce niveau, on ne peut envisager une approche interdisciplinaire totale car le 
niveau d'inttgration est tel que chaque discipline n'aura tendance à s'inttresser qu'aux thèmes qu'elle a 
coutume d'aborder B ce niveau : le climat régional et interannuel par l'agronome, l'organisation spatiale sur 
le terroir et la rtgion par le gtographe, les tcologies et les dtplacements des troupeaux par IC pastoraliste, 
les filibres commerciales par I'tconomiste ... La synthbse de ces diffkrentes approches pose souvent des 
problbmes insurmontables. 

4 

Nous proposons qu'au lieu d'aborder la totalitt, une ou plusieurs "portes d'entrtes" collectives 
soient priviltgites. Partant d'aspects plus sectoriels, on est ainsi ament B tclairer de proche en proche des 
mtcanismes-clt. La seule condition est de choisir des secteurs suffisamment rtvélateurs du systbme ou 
determinants ; ceux-ci seront fournibs par le diagnostic global initial. La communicabilitt des résultats 
auprks des utilisateurs est alors bien plus aiste, car ces dernier agissent bien souvent de manibre sectorielle 
et sont parfois dtcontenancts par l'apparente complexitt des rtsultats des recherches systkmiques et 
l'impression d'infini qui s'en degage. 

Plusieurs portes d'entrtes interdisciplinaires ont ainsi C t t  choisies dans notre programme B ce 
niveau englobant (cf page.5). Nous donnons comme exemple le commerce du mil et du bttail. 

5.2 - L'entrte par le fonctionnement commercial 

Plusieurs objets inttressent les disciplines dans ce domaine : 

- l'organisation des tchanges, en particulier sur les places commerciales : les aires d'attraction des marchb, 
Ics fonctions dcs optrateurs, les fili6res de contrôle exterieur (administratif, douanicr ...), sont souvcnt du 
rcssort dc la gkographie ; 
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- le support social de la commercialisation (origine et parent6 des opbateurs), pratiques commerciales, le 
rôle social du march6 sont abordes par le sociologue ; 

- les comportements des opkrateurs lorsqu'ils sont producteurs ou consommateur relkvent du domaine de 
l'agronomie et du pastoralisme ; 

- I'economiste s'intbresse au 'InCCanisme de formation de prix SUT le marche... 

Ici encore, des outils communs sont utilis6s : interview d'opkrateurs ; sur un Cchantillon de 
marches, suivi des quantites prbent6es, de leur origine, des prix, des flux etc ... 

Nous illustrerons cette demarche interdisciplinaire par les r6sultats obtenus suite ii une 
enquête rtalisee sur le march6 de Bidi portant sur : 

- le prix et les arrivages de cBr6ales provenant de l'exterieur, 

- les animaux mis en vente sur le marche, les transactions rCalisCes, les prix, leur provenance, [cur type (&e, 
sexe, race, ...) 

Les enregistrements ont 6t6 rtalises chaque jour de march6 (tous les trois jours) par le "chef 
de march&', fonctionnaire percevant les taxes sur les transactions. 

Marche des cCrCales 

Les prix sont saisis ii partir d'un prix moyen de marche obtenu par le prix de la "tine", volume 
indeformable correspondant ii 16-17 kg environ. Compte tenu de la variabilite des prix d'un march6 ii 
l'autre, en rapport avec l'impact d'arrivages particuliers, de rumeurs, ou de la frkquentation (qui depend des 
travaux des champs), nous avons rCalis6 une moyenne de prix sur 12 march&. 

La saisonnalit6 du cours ressort bien sur la figure no 11. Cette saisonnalit6 traduit le 
desequilibre actuel du systkme de regulation des prix par les stocks des producteurs qui, d'une part, sont ?I 
un niveau trbs bas et d'autre part, ne sont pas mis sur le marche. 

La recolte du Maïs et du Mil hybride (15 septembre) marque le debut d'un effondrement du 
prixjusqu'ii un prix plancher (40 ii 60 F/kg) ii la recolte du Mil. Ce prix, trts bas, ne depend pratiquement 
pas des annees ; même une recolte catastrophique comme celle de 1984 n'a pas eu d'influence sur les prix B 
la recolte. Cette chute est ii mettre en rapport avec deux kvknements : l'abandon provisoire des achats 
alimentaires, tout le monde produisant un minimum, ii cette tpoque, et d'autre part l'abondance de Mil 
provenant des champs individuels qui une fois commercialid, servira de "soudure monetaire" avant les 
revenus des activites de saison stche. Cette periode de bas prix est trts courte lors des mauvaises rtcoltes, 
plus longue en cas de bonnes rtcoltes. 

La reprise des prix est brutale. Elle correspond ii la reprise de la demande des paysans qui 
profitent de ces bas prix et de leurs revenus de saison s k h e  pour faire des reserves. Le marche est alors 
approvisionnk ii partir de commerçants urbains qui ont collect6 dans les regions excedentaires. 
L'approvisionnement augmente jusqu'8 un pic entre avril et juin puis diminue. Le ralentissement des 
approvisionnements correspond B un palier de l'kvolution des prix, et parfois ii un tassement : les prix &ant 
dissuasifs, les paysans consomment alors le mil stockt depuis les r6coltes qu'ils prCf8rent d'ailleurs aux mil 
et sorgho d'importation lorsqu'il faut effectuer les travaux des champs. Certains paysans revendent même du 
mil ii cette tpoque pour acheter des outils. La montee des prix reprend en août, qui est la veritable piriode 
de soudure. 

On retrouve chaque annee le même type de courbe, qui illustre le caracttre sp6culatif du 
marche. Les fluctuations interannuelles sont bien reprdsenttes par le cours du mil au palier de juin. Le 
deficit enorme de la recolte 1984 dans toute la region n'a pas entraîne 1'envolCe des prix que l'on peut 
observer dans le Sahel burkinabe pendant les grandes penuries (500 FCFA/kg en 1973, 250 FCFA/kg en 
1978 ; LANGLOIS, 1980). On doit prendre en compte la relation privilegite de la région de Bidi avec 
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Fig.3 RELATION ENTRE LAME RUISSELEE SUR LA PARCELLE TEMOIN 
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1Ouest du Burkina (rCgion de Kouka oh travaillent de nombreux CmigrCs de Bidi), ainsi que le circuit 
d’achat de maïs mis en place en Côte d’Ivoire par les migrants apparentes B des commerçants de Bidi. Enfin 
il faut tenir compte de la bonne organisation de l’office des ctrCales OFNACER et des aides alimentaires 
d’urgence fournies en 1985. 

Par la suite, il apparaît un manque de logique entre les niveaux moyens des prix et les niveaux 
de production locale. En 1986, les prix sont restCs bas malgr6 la mCdiocrit6 de la rtcolte 1985, plus mauvaise 
que I’annCe 1983 dans la region. On peut y voir la trace de la poursuite des aides alimentaires pourtant très 
faibles ; il s’agit plus sûrement des consCquences du conflit frontalier de janvier 1986, qui ont rCduit de fait la 
demande en mil des maliens sur les marches du Yatenga. Cette demande et les prix qui en dCcoulent se sont 
rCtablis en 1988 B la suite d’une a n d e  deficitaire au Mali. La rCcolte 1988 B CtC mCdiocre dans le Yatenga. 
Le Mali n’a pas subi les mêmes contraintes, et se trouve exCCdentaire, d’où les prix stagnant le march6 de 
Bidi en 1989 (75 FCFA/kg au ler  juillet, 65 FCFA/kg au ler septembre),au grand dam des commerçants et 
des banques de ctrCales. 

’ 

On d6duit de cette Ctude le caractère ouvert sur l’exterieur du march6 des cCr6ales (bien que 
très spCculatif), ainsi que la faiblesse des entraves administratives B la circulation frontalikre. C’est un 
march6 de consommation, les producteurs du Yatenga en sont pratiquement absents, sauf il certaines 
ptriodes (rCcolte, dtbut de saison des pluies), où leurs ventes constituent un dernierrecours pour obtenir de 
l’argent. Le march6 de 1985 rCvèle la capacite des paysans-commerçants A organiser des filières 
d’approvisionnement B partir d’origines CloignCes, en se basant sur les r tseaw de migrants. 

Le sorgho est systkmatiquement moins cher que le mil, ce qui correspond au rapport 
d’apprtciation organoleptique et nutritive. 

Marcht du bttail (figure no 12) 

Les fluctuations de prix sont trbs différentes entre espbces et sexes. 

Marcht bovin : on observe une fluctuation saisonnière indtpendante des fêtes, une periode 
d’augmentation des prix en dCbut d’annCe et en hivernage, une chute brutale en saison froide et en saison 
sbche chaude. Le prix des máles est suptrieur il celui des femelles jusqu’B la mi 1986. A 1’Cchelle 
interannuelle, on constate une ptriode de prix trbs bas (1984-85) et une periode de prix Clevts (1986-87) ; les 
prix diminuent en 1988. 

Les courbes des offres et des âges moyens montrent les dtstockages opCrés par les eleveurs 
sur les vieux animaux au dtbut de 1985. Ce destockage a même C t t  subventionnk par le Ministkre de 
l’Elevage, ce qui a permis un maintien relatif des cours en avril 1985. 

L‘offre exCCdentaire de 1985 suite aux mauvaises rCcoltes, et le mauvais Ctat des animaux sont 
responsables des prix très bas enregistres. L’offre d’animaux atteint un maximum en avril 1985, lors du 
destockage. La courbe des ventes Ctant semblable B celle des offres, il faut y voir une bonne tlasticitt de la 
demande. I1 s’agit souvent d’animaux qui sont repris par des paysans plus aisCs, pour constituer un troupeau 
P moindre frais. 

De 1986 B mi 1987, on observe une extinction quasi totale du marche des bovins. La courbe des 
provenances du bCtail signale l’arrêt du commerce avec le Mali pendant cette tpoque, alors que la moitit du 
cheptel vendu B Bidi provient justement de ce pays. Cette pCriode correspond aussi B la reconstitution des 
troupeaux, d’oh une demande accrue de femelles sur le march6 et une augmentation de leur prix. E n  1987, 
le Mali revient sur le march6 de Bidi, d’oh une Itgkre baisse des prix moyens. Le rôle de relais du marche de 
Bidi entre le Mali et les grands marchCS urbains est ici clairement mis en evidence. 

La fluctuation saisonnibre des prix est due, en dtbut d’hivernage, au mauvais ttat des animaux. 
La chute des prix en fin d’annte est moins coniprkhensible ; d’aprCs les opkrateurs, la consommation baisse 
en fin d’annte en Côte d’Ivoire, les revenus de la traite des produits agricoles n’Ctant reçusu qu’en janvier. 
La baisse des prix s’accompagne alors d’une baisse de l’offre, ce qui montre que les bovins ne sont pas 
vendus par ntcessit6 mais qu’ils entrent,. même chez le producteur, dans une logique sptculative. 



18 
,i 

- March6 ovin : aprts un destockage en 1984-85, favorisant des bas prix, les prix se sont r6tablis 
pour diminuer B nouveau en 1988. Cette dernitre baisse n’est pas like au retour du Mali sur le marche, mais 
B un accroissement global de l’offre suite B la penurie relative d’ovins en 1986. Le seul rythme saisonnier qui 
apparaît de manitre Cvidente est li6 z1 la fête musulmane de la Tabaskit, avant laquelle les effectifs de mâles 
vendus et leur prix augmentent de façon spectaculaire. Il s’agit souvent d’animaux gras et plus âg& que de 
coûtume, ce qui explique en grande partie cette variation du prix. Les ovins entrent donc dans une logique 
moins speculative que les bovins, mais repondent clairement B un objectif de rente individuelle, par la 
pratique de l’embouche en particulier. 

CAPRINS 

/ 

figure no 13 : Cvolution des effectifs du cheptel villageois (Bidi). 

March6 caprin : c’est le march6 le plus stable et le moins spbculatif. Les prix varient en 
moindre proportion, le produit est plus homogtne, d’oh une absence de saisonnalit6 des prix. L’âge des 
mâles suit celui des ovins, alors que celui des femelles est deux fois plus eleve jusqu’en 1988, ce qui rtv2le 
“l’option caprine” adoptte par la plupart des tleveurs de la region de 1985 B 1987 (figure no 13). 

Alors que cette option d’klevage est justifiee sur le plan zootechnique ( le choix d’une espike 
rustique et prolifique rtpond z1 la rartfaclion du pâturage herbact et B une strategie de reconstitution d’un 
cheptel), on peut prtvoir\kccroissement des dégâts sur la vkgttation arbustive. Cette contradiction pourrait 
fournir aux services techniques, qui sont polarises sur les aspects vktkrinaires et l’embouche ovine, des 
raisons d‘organiser des actions de destockage caprin et d’amblioration de la gestion pastorale des pâturages 
menaces. 

5.3 - conclusion 

En utilisant les propri6tCs integratrices et revelatrices d’un marche de brousse, on peut donc 
approcher interdisciplinairement les comportements moyens d’une population paysanne, ainsi que certaines 
contraintes, ce qui permet d’entreprendre un veritable dialogue sur des thtmes strategiques, avec les acteurs 
du d6veloppement. 

6 - CONCLUSION 

I1 n’est pas facile de theoriser dans le domaine de I’interdisciplinaritC. Tout au plus peut-on 
Cchanger des exphiences. La leçon de l’experience du programme ORSTOM Yatenga est double : 

1. l’interdisciplinaritd ne se decrkte pas, mais elle est le resultat d’une confrontation et de contrats entre les 
disciplines. Elle est d’autant plus facile que son objet est peu Btendu et qu’il s’applique B des niveaux 
d’analyse particuliers, B des secteurs particuliers, et si possible avec des outils communs d’investigation ; 
l’approche systemique commune, l’adhbion z1 un questionnement de depart commun, la dkfinition claire des 
problematiques particulikres sont des conditions essentielles de reussite ; notre ambition reelle est de 
rapprocher l’action de la recherche de celle des autres acteurs du developpement, en reliant nos 
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problematiques scientifiques aux projets institutionnels ainsi qu'aux dynamiques des soci6tb et des espaces 
dans lesquels nous travaillons. 

2. l'Ctude d'un systbme de production ne signifie nullement sa connaissance totale ; l'essentiel de son 
fonctionnement peut être rapidement cerne par des disciplines bien precises, choisissant collectivement des 
"portes d'entree" pertinentes. La recherche sur ces questions qui sont proposees par un premier diagnostic 
rapide est un travail de longue haleine. Ces questions ne doivent pas être extraites du systbme et sont, en 
fait, le veritable objet de la recherche systbmique. 
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