
$i b’spération de dkveloppement expérimental menée dans la région de Béoumi (Région Centre Ç8te 
3 d’bmirej à partir de 1983 par le Rejet de Phnotion de la Mécanisation $aysanne (F%W), a permis 
)jii . . .._ Ia mise au point d’une démarche originale d’appui aux p~odudeurs et Eaconstitution d’exploitations 
$ agricoles modernes reposant sua une motorisation de type conventionnel, ouvrant sur des bEocs .;. .,. 
$j dhfrichés et gérée par des groupements d’agricuEtews et sur UR conseil agricole adapth et dispensé 
$$ par une structure créée à cet effet (do arWe de B. SOSCH). 
y:::: ..:i.: .A.... :j:j::: 
js:; Des études spécifiques mendes par le FWP et concernant le rôle et Ba place des femmes dans les 
3 exploitations semi-mécanisées ont moatr6 que Eoin de voir leur condition s’améliorer, les épouses 
$$ d’agriculteurs subissaient des charges de travail plus importantes (entretien, récolte) qui leur 
$2 faisaient perdre en partie leur autonomie économique et financière (réduction de leur productions A:.:. 
;;;; traditionnelles et accroissement des activitk, non rémernérées sur les grandes parcelles de leurs 
2; époux) ainsi qu’usas partie de leur pouvoir de décision au sein de la ceMe FamiEiBale. Par ailleurs, 
‘~2~ si Oa sécurité alimentaire traditionw&ement dévolue aux femmes était mieux asurée du fait d’une .: . . . .:. 
$ autonomie wivrkre plus grande résemitantde l’accroissement des swfaces, ba qualité de Ea ration était 
3 compromise puisqu’un certain nombre de «condiments~~, de fresitsou d’autres productions telles que 
$2 le manioc Btaient absents de i’assolement des exploitations modernes. 
. . . . i..... . . . . . . . ii . . . . . . . . . . 

$$ Une des causes de I’échec des opérations antérieures dans la région - comme dans beaucoup 
$ d’autres projets de ce type -ayant éth la désaffection progressive des femmes pur des activités 
$$$ qui ne les concernaient pas, le PMP mit en piacetrès rapidement un ensemble d’actions spécifiqcres 
8 en direction des femmes de façon à les faire bénéficier, elles aussi, des retombées de la .:. : 
iii modernisation des exploitations. .:.:.> ::;:;:i . . . . .._ iii. . . . . .._ 
$$ b”expérience pr4sené8e ici et dénommée aTrofi&, terme Baoulé signifiant «champ pour la sauce>> 
2 ou &amp àcondiments», constitue une de 6es actions spécifiques pour I’intégration des femmes 
$j dans E’agricuRure moderne. 

l AFVP. CUvlA/PMP - Béoumi. Côte d’ivoire. 



I- EVOLUTION DE LA SITlJATION DES FEMMES DANS LES EXPLOITATIONS PROMUES PAR LE PMP 

1. Quelques aspects du rôle des femmes dans l’exploitation familiale traditionnelle 
Le système d’exploitation Baoulé traditionnel repose sur une agriculture manuelle itinérante. Sur le 

. . . . :.. 
syst$me 

ol’éx$Joifaiion avec 
.. a&ocititiori de;s .:.. .:.:: .f:.c”,t~res 

quart d’hectare défriché chaque année, l’igname est d’abord mise en place puisqu’elle constitue la 
base de l’alimentation. A cette culture, sont associés des légumes (aubergine, piment, gombo, 
tomate,...) puis du mais lorsque les grimpants de l’igname sortent de terre. La récolte de ces plantes 
s’échelonne sur plusieurs mois et s’effectue quasi-quotidiennement. En deuxième année, la 
parcelle est semée en riz, en coton, en arachide ou en ouré-ouré (1). Les années suivantes (3ème 
et 4ème année), la parcelle devient champ de piment ou de manioc. 

Calendrier Cultural en vigueur dans la région centre de C&e d’Ivolre 
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l L’entretien du champ de 16gumes est quasi permanent 

. . .:. . . :y, :.. .: :.. ,.::*. . . ,: :.:.. ..,.. 
-Gw~.~: ~~.g..rep~~y!.g@$ ~~~~~~iï~~~~~~~~~~~~‘. 

Dans la société Baoulé, ce sont les chefs de ménage qui disposent des droits fonciers coutumiers ; 
ils sont donc seuls à avoir accès à la terre. Ils décident de l’emplacement de leurs exploitations, 
défrichent les parcelles, réalisent les gros travaux : préparation du sol, confection des buttes 
d’igname, puis répartissent les parcelles entre les femmes de leur ménage. Elles se livrent alors à 
un véritable jardinage et installent entre les buttes d’igname quantité d’autres cultures. Les hommes 
et les femmes effectuent ensuite la récolte et le stockage de I’igname, mais seules les femmes 
s’occupent des autres productions. L’année suivante, selon la destination principale de la culture : 
vente (riz et coton) ou autoconsommation (arachide...) ce sont les hommes ou les femmes qui 
exploitent les parcelles, mais, dans tous les cas, les femmes participent aux travaux d’entretien et 
de récolte. 

(1) Citrullus SP. (Cucurbitade) : “pastèque sauvage” dont les graines sont utilisées pour la confection des “sauces”. 
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Cette répartitian sexuelte des activités de production se retrouve également au niveau plus globai 
de la gestion de Ba ceMe familiale. Les hommes assurent les investissements et les dépenses 
impcrtantes (construction, scolarisation, santé) ; les femmes, elles, sont chargées des tâches 
domestiques quotidiennes et nctamment de I’alimentatition de leur famille depuis la production de 
vivriers jusqu’à fa préparation des repas. Dans le cas où elles dégagent des surplus ccmmerciali- 
sables, elfes affectent 88 prcduit des ventes aux dépenses courantes de Eafamik (achat de poisson, 
savon, pétrcle, entretien des enfants,...). Il en va de même de leurs revenus tirés du petit élevage, 
de la cueillette, etc. 

2. L’incidence de la nsodernlsatisn des expbitaéions 

iiirii::iria~~~~~~~~~~~~~~ 
i;iiii~~~~~~~~~~~~~~~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:.:.:.:.:.:.:.:.>..:.: .._....... :.:.:.:.:.:.:<.. .:.: 

Les agriculteurs béneficiant de I’appui du PW accèdent à un nsuveau type d’agriculture plus 
performante et rhunératrice ; parallefement la surface par exploitation passe de I à 5 ha voire 
souvent pfus. Mais ifs vcient aussi se modifier leur calendrier et leurs habitudes traditionnelles de 
travail. En particufier, si les travaux .de préparation et de semis sont largement facilités par la 
mécanisation, les travaux d’entretien et de récolte sont devenus plus lourds à cause de l’impossi- 
bilité technique cu economique de mecaniser ces opérations. Ces surcroîts de travail se répartis- 
sent sur fa presque tctaiité de G’année (vcir le calendrier cultural). 

En raison de la faible dispcnibilit6 en main d’csuvre dans la région Centre (fortes migrations des 
jemes vers Bes viles ou vees Ees ~égiomà productrices de caf& et de cacao), la premiere force de 
travail utilisee par un chef d’exploitation est constituée par celte de sa au ses épouses. Comme 
auparavant, les Eemmes assurûrd la plus large pati des travaux d’entretien et de récolte, mais leur 
pmopre charge de travail devient plus impcrtante. La pénikdilté du travaii s’accrcE également car Ees 
champs de cukure mécanisée ne possèdent plus d’ombrage. 

Cet accroissement de Ea charge de travail ne s’accompagne pas d’une amé6icraticn de, leur statut. 
En effet, elles se voient contraintes de délaisser une partie de leurs cultures traditionnelles - et cela 
d’autant plus que les hommes n’snt plus Ie temps de leur défricher des parcelles - sans véritable 
compensation financière puisque selon l’organisation sccic-éccnomique de la cellule familiale 
traditionnelle, le produit de lavente des cultures de rente revient aux maris. Les femmes deviennent 
donc une main d’ceuvre agricole bénévole et suremployée. Cette situation résulte en particulier de 
~‘augmentatiore considérable des charges monétaires dans les exploitations modernes qui entraîne 
une m~bibsatéon de toutes les ressources disponibles alp détriment des dhpenses ménagères et en 
patiicFsiier des rémunérations traditionnelles en nature des femmes (pagnes. par exemple). 

Enfin, si lesfemmescnt fapcssibM5 d’assurer une meibieure autonomie alimentairepcurfe ménage 
puisqu’ukse part des productions des champs de culture mctcrésée peut 6tre réservée à I’autocon- 
sommatian (igname, riz, maÏs...jg cette .a!&snQmie n’est que partielle puisque ces prQduCtionS‘n@ 
représentent qu’une pahe des alimetits de base de la famille (en particulier, bas cultures & 
condimewt», si imgrorlantes dans Ea région peur l’equilibrede la ration aiimewtaise, sont rbduitesg- Par 
cowséquemt les Femmes se sentent amoindries dans un de leurs rôles essentiels au sein du ménage. 

Paradoxalement cerfain es villageoises ont un sot-t plus enviable. t-a location de leur force de travail 
aux exploitations modernes pendant Ees périodes critiques du caiendaier cuiterraI leur permet 
d’obtenir de substantielles rétributions (en nature g6néraiement).auxquelles les femmes d”expioi- 
lards RaQbk’iSéS n’owt pas accès. 

Une des causes de l’échec des opérations antérieures de modernisation de l’agriculture dans la 
regicn ayant été le refus des femmes à s’investir dans des actions quitrés rapidement ne s’averaient 
pas bénéfiques pur elles, Ees responsables du PMP ont engagé, Eors de la campagne $237, un 
certain nombre d’adiows spécifiques de façon à obtenir l’adhésion des femmes et par conséquent 
garantir la reussite de B’cpératicn. 0 

?:csowaPeP~a~.~iia~.-PmPa_i f-es premières enquêtes montrèrent qu’octroyerauxfemmes un champdans I’exploitaticn moderne 
i’a:~~~~~~~~~~~~~~~~ _ c’est-à-dire sur le bloc débrich6 ~~~~~~~~r~~~~~~~ - et les aider à y cultiver Eeurs prodetctions traditiannelies 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .,..... . . . . . . :.:.:..,: . ...<. .,.,......... ,. ., ,::::.:.y- ii.. . . . .,.... >:j:::. .:.. . . ..<...... :.:.:.:...:::.:.:.~:<:-:.: ccnstituaient une répcnse possible à certains des problèmes évoqués précédemment. En effet, 

cette sob~tion pcuvait permettre d’intégrer les activités féminines de production dans f’expfoitaticn 



moderne, de lever le problème de réduction des surfaces Iégumières sur les champs traditionnels 
donc de maintenir une plus grande sécurité alimentaire et peut être d’assurer aux femmes des 
ressources propres plus substantielles. 

1. Les préliminaires 

L’opération concerne de préférence des groupements qui ont acquis une certaine expérience ; ce 
n’est qu’à partir de la deuxième année de formation que des actions complémentaires sont initiées 
lorsque les agriculteurs commencent à prendre conscience des réalités d’une exploitation méca- 
nisée mais également lorsque des liens suffisamment étroits se sont noues entre eux et ies 
animateurs du PMP. 

En respect des usages traditionnels, ce sont d’abord les chefs de ménage qui sont contactés pour 
discuter de l’opportunité d’une opération «cultures Iégumières ». La situation précaire des exploi- 
tations en force de travail et l’analyse des problèmes qui en découlent, amènent généralement les 
agriculteurs à accepter l’idée du GTrofi&. Les grandes orientations sont alors discutées au sein du 
groupement puis àl’intérieurde chaque famille, avecou sans le conseil et l’arbitrage des animateurs 
du PMP. Si la décision finale est positive, les responsables PMP de l’action c<Trofi& rencontrent 
les femmes d’agriculteurs pour affiner les orientations générales et débattre des modalités 
pratiques de réalisation (cultures, superficies, calendriers) au cours de réunions dites npréparatoi- 
res». 

Lors de ladeuxièmecampagnede l’action <cTrofié» (87-88) six groupements, sur les dix que compte 
l’opération «Béoumi*, ont participé à cette activité, c’est à dire environ quarante exploitations soit 
une cinquantaine de femmes. 

2. Choix et int&i%s des cultures 

Lors de la premiere année d’expérimentation quatre cultures légumières ont été retenues : piment, 
gombo, tomate, aubergine. Les deux dernières étaient surtout pratiquées pour répondre aux 
besoins de la consommation familiale. Par la suite, les femmes exprimèrent le souhait de pratiquer 
des cultures Iégumières plutôt destinées à la vente : «ouré-ouré» et arachide. 

Toutes ces cultures sont pratiquées traditionnellement par les femmes qui en connaissent les 
cycles et les opérations culturales. 

Les produits peuvent s’écouler facilement sur les marchés locaux à des prix rémunérateurs (voir 
Tableau If et en cas de difficultés pour la commercialisation en frais, le piment et le gombo peuvent 
être séchés, stockés et écoulés durant des périodes plus propices. 

Les variétés retenues sont les varietés locales traditionnelles ; ce choix résulte d’abord du souci de 
répondre à la demande des consommateurs de la région. Mais par ailleurs, les variétés rustiques 
sont mieux adaptées aux aléas climatiques et moins exigeantes que les variétes sélectionnees. 

3. Modalitds de mise en place du «Trsfib 

Afin de mieux étudier les contraintes et les modalités d’intégration de ces cultures dans le système 
semi-mécanisé, seules de petites superficies sont mises en valeur dans un premier temps. De ce 
fait le champ traditionnel n’est pas abandonné ; un retour à la situation initiale est toujours possible 
et la famille garde ainsi un droit d’usage sur les terres «hors blocn du village. 

Les surfaces attribuées aux femmes sont prises sur les extensions réalisées en début de deuxième 
et troisième année. Elles sont séparées de celles des hommes et la conduite des cultures y est 
indépendante. 

Les hommes prennent en charge tous les travaux mécanisés de préparation du sol sans 
contrepartie. 

Jusqu’à présent, les parcelles nouvellement reprises présentent généralement une bonne fertilité 
naturelle ce qui permet de limiter les apports d’engrais et consécutivement les coûts de ces cultures 
en phase de démarrage. 
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4. Les résultats 

;iisii~~l~~~~~~~~~~~~~~ 

.:.:.;-:.:.:.,:.-:.:,:,;,:,:,:,:,:,~,;:::::,:: :.:..::.:.::....-.‘... . . . . . . . . . . . :. 
io~~,~~_q~sli-1[1 i~~~~~~~~.‘: 

:::: 1: ::::: :>:.>- .:.: :,j::::~~::‘:‘.‘.~:.~:.~~:.:..:.:.:.:.:.::::~: . . 

.,.,., . . .:_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:.......... . . . . . . . . . . . _. . 
..:::i..~ar.~::~au~an~~~~~::~~ . . . . ,.,.,.,...,., ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,_.:: . ..__ :C.~~:...:.:.:.~:.::~ ,.,.,.,.,.. ::::::::.:::::‘:::::I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ::Y: ::‘-:‘Y :.... .,.,.,.,.,...,.,.,.,.,.,.,.....,...,. . . . . . . ,_ _ :I~:::~i:i:‘~~~~~~~~~l~~ 

Les aléas climatiques propres à Ea région n’ont pas permis de faire démarrer Pes travaux avant juin 
et cela pour les deux campagnes 86-87 et 87-88. Les cultures des hommes ayant la priorité, les 
parcelles des femmes ont pâti du retard des travaux ; aussi les surfaces ont-elles été révisées à la 
baisse. Le décaiage des dates de semis et des premiers entretiens ont souvent obligé les femmes 
à faire des choix au détriment de leurs propres productions ; ies travaux de sarclage notamment 
restent l’opération !a plus difficile à réaliser pendant la période critique située de mi-juillet à 
septembre. 

Ainsi, les surfaces cuh&es par exploitante sont gésséralement bien inférieures à la prévision initiale 
de 0~25 ha (tableau 2). Le gombo et le piment représentent Ees plrms grandes surfaces. La tomate 
Eocale st I’aubergine ne sent associées à ces cultures que paur la consommation familiale. Si les 
femmes de certains groupements ont opté pour une prcduction importante de Quré-ouré destinée 
à Ia vente (ce qui accrosît cowsidérabEement la surface par individu) en règle générale les surfaces 
restent relativement faibles de même que les quantités commercialisées. 

Cependant, sur I’ensemble des expbitaticns, /es productions dégagées ont permis de couvrir les 
besû8nsdeconsomwaatéon familiale : les productions& «Beofié» venant en comphnent decelles 
des parceiles traditionnelles. 

La récolte au fur et à messe des besoins (quasi-journalière) ainsi que ies Faibles moyens mis à 
disposition powr Ee suivi de l’expérience n’ont permis que des évaluations approximatives des 
quantités Qbfenues. 

5. La eommercialkatlow 

La vente des productions du «Beofi& s’est très rapidement révélée être un élément déterminant de 
C’expéreince. 

Le PMP ayant déjà un certain savoir-faire dans ce domaine (riz, igname, mab), une enquête 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . _........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .::...-....ï;.:.: . ...,:.,.:.:.:,:.:,:, ~~~~~~i-~~i-~~~ prospective sur les marchés et aupa@s des commer$ants locaux fut mise au point et permit de cemer 
. ..<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,.,.,.. !i3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ees cpporfunitéstanten matike de volume que de type de production. Cetravail a permis également 
i’i’i’i’i’i’iiiiiiii~~~~~~~:~~~~~~~ aux animatrices de prendre des contacts avec les professionnels du négoce et d’être plus à même :.:.::.:.: . . . . . . :.:.:.:... .: .,.,...,.,.,.,.,.,., :.:.:::::::~:::...:.:.:::::.:.:.::::~~.:.::::::...~...:,.:II. ,_, . . .., _i.<,.,.,.i,., d’aider les paysannes à passer des contrats. 

Unité = Erancs CFAlkg. 



Tableau 2 - Résultats de l’opération “Trofïé” sur deux campagnes 

I S,,RFAC= FT PRO~IICTION . - - - . . . . - - - - . -. . 1 COMMERCIALISATION NBRE EFFECTIF TROflE 

VILLAGES 66 GOMBO 1 PIMENT 1 OURE OURE 1 T~~~~- 1 GOMBO VENDU 1 OURE-OUREV. de FEMMES AUTRES TOTAL 1 SURFACE 
HA KG Iur vc I HA KG I SU&RF. I (frais ou sec\ I KG PRODUIT I femmes I PAR I (11 IFEMMEI PAR I 

GUIENZOUKRO 

HOUPHOUEKRO 

YOBOUE N’ZUE 

0.6 300 + (5) 

-7 0,25 300 L 

0,75 650 l 

0,25 (4) 

?,65 

0s (4) 

025 (5) 

0.25 (4) (3) 

GRPT. 

5 

3 

6 

6 

22 

GUIENZOUKRO 

HOUPHOUEKRO 

YEBOUE N’ZUE 

* Estimation des rendements 
(1) Autres : personnes apparent&% a un membre du groupement 
(2) Gorrb cultiv6 en association à I’igname 
(3) Association de cultures : aubergines -tomates 
(4) Pas de rhuftats car mauvaise iev6e des somenrxs - Manque d’entretien des cultures 
(5) Auto consommation 
(6) Commerciaktlon regrouph du prcduit 
(7) Produit comnwrcialis8 sec - Rapport de poids fraislsec est de 4. 
(6) Commercialisation non encore r8alis& 

C’est ainsi que des volumes relativement importants de gombo et d’ouré-ouré ont été commercia- 
lisés en gros par les femmes de deux groupements (tableau 2). 

.;:;::.: .y.::.: . . . . .: . . . . . . . . . . . . . : 
:~p.~r,~rt-i:~.~xi.femm~s~~ 

:.< twqm~~ rigq$i6t {a La confrontation entre les commerçants et les productrices permet à ces dernières de s’ouvrir sur 
$$i i$ia’&$ .Jfe;, Ig@p . . . j:j;;.: les réalités du contexte économique de leurs exploitations. La vente en gros de leurs productions 

‘.’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;il::z,i;ilii;i;:i::~~~~~~~~~~~:~~ ‘f. leur fait prendre conscience de la nécessité de produire des quantités relativement importantes 
avec la meilleure régularité. Ces aspects déterminent Pe type de partenaire (grossiste, semi- 
grossiste, détaillant, collectivité) et le type de transport auquel recourir (suivant les contrats, les 
volumes et les distances à parcourir, les transports ont été réalisés soit par les paysans soit par les 
commerçants). 

Un autre aspect auquel les femmes ont été sensibilisées est la qualité finale du produit commercia- 
lisable. Une réflexion adoncbté entreprise récemment afin d’améliorer le séchage des récoltes ainsi 
que leur stockage et leur conditionnement. 

CONCLUSION 
. . . . . 
3 Au terme de deux campagnes d’expérience «Trot&> et malgré des volumes produits et commer- .:. 
:...;. cialisés relativement faibles, les résultats obtenus dans le sens d’une meilleure viabilité des exploi- 
ii-r tations nouvellement créées peuvent être considérés comme importants. :.:. 
‘..S.. 
‘*ii La contiguïté des lieux de travail permet d’éviter des dispersions, donc de limiter les déplacements, 
::j::: les fatigues et les pertes de temps. De plus les hommes sont dégagés d’une partie importante des 
3 difficiles travaux de défrichement et de préparation pour les cultures «hors-bloc». Par ailleurs, la 
:,,. préparation mécanique des sols assure une mise en culture satisfaisante tant au niveau de laqualité 
,j? de la préparation que des surfaces obtenues. 

Z;i L’intégration des cultures Iégumières à l’exploitation moderne, le rétablissement ou le maintien de 
.?: l’équilibre alimentaire des familles, l’obtention de revenus proprement féminins qui améliorent la 
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resrtabélité globale de I’exploitation et enfin f’ouvetiure des femmes sur ie monde économique 
extérieursont BespaincipauxacqLrisdeI’opération «Trofié». Elsaccroissent~‘intérêtdesfemmespour 
i’opération de promotion des exploitations agricoles de la région centre. Get intérêt se manifeste 
par le dynamisme dont elles font preuve et par leur volont croissante de prendre pari à la gestion 
des exploitations. 

Cependant des zones d’ambre subsistent : 
0 ie probkme de E’acngmenkation de la charge de travail dûe aux opérations d’entretien et de récolte 
reste entier et celui de Ea ferW5 et de son maintien risque de se poser à terme, 
m la rémunQration du: travail des femmes ou une meilleure répartition des gains de l’exploitation sont 
des sujets qui, bien qee’abordés, ne sont toujours pas r&olus et posent dès maintenant le problème 
dbll statut des caides familiaux. 
0 l’incidence des évo!utions prévisibles sera non seuiement financière (charges d’exploitation) mais 
aussi sociaFe et orgawisatiom-dBe, 
0 enfin iE existe un risque de récupbration des revenus des cultures commercialisées du aTrofié» par 
I’expioitation moderne et donc par Ees hommes. 

. 

Le =Trofkb a été cmçu comme me réponse à un problème lié à l’évolution agroîechnique et 
économique des exploitations. Mais id entretient une dualité dans h’exploiéation qui ne paraît pas 
viable +a terme. Le Trofié ne peut être considéré que comme une phase transitoire vers un système 
économique et social oti &a place de l’individu s’affirme dans le sens d’une pius grande prise en 
compte. 

Toute action dedéve~oppemerrt auprès de systèmes tek que les exploitations agricoles ne peut être 
pariielie, une reprodrrctlow éjargie Ga plus harmonieuse nécessite que tous Ees éléments constitutifs 
soient concernk C’est pour r@ondre à ce souci que [‘expérience nTrofié» a été initiée. Gvlais il 
apparait maintenant que l’action vers les femmes doit être diversifiée, car si chaque élément du 
système d’exploitation doit être atteint, chacune des Fonctions qui le caractérisent doit faire l’objet 
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