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UNE REPRESENTATION GLOBALE ET SYSTEMIQUE 
DES ZONES RURALES DU TIERS MONDE 

Annie CHÉNEAU LQQlJAY*, Pierre MATAFIASSQ ** 

INTRODUCTION 

3 Depuis une dizaine d’années le CNRS a mis au point et mené une analyse des rapports homme/ 
g environnement dans la région côtière africaine des aRivières du sudro. La méthode utilisée est 
$$ focalisée sur l’étude de la base physique d’un système productif dans un territoire donne A travers 
:$ 
12: 

une démarche de modélisation. Au-delà de I’expbrience prbsentée, est en jeu la mise en place de 
:::::::: méthodes alternatives d’analyse et de représentation de &konomie~ des zones rurales des pays 
$ en développement. Ces méthodes sont orientees vers des structures dbcentralisées d’enquêtes et 
i~iiil de gestions des projets. 

l Cenbe d’hdes de gbgraphie et d’écologie tropicale (CEGETKNRS). 
l * Programme interdisciplinaire de recherche sur les sciences de Mnergie et des matiéres premiéres (PIRSEMXNRS). 
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ORiûINEB ET PRINCIPES DE BASE DE LA MODÉlJâAllON 

1. les trawaux de modélisation du WRSEM 

Le modèle utiké est un modèle linéaire 5 product&Qns jointes 
fondé sur les travaux de mocfékatiow reakés dans Wquipe 
technique de base du PIRÇEM. Depuis 1We, a parFir des 
problèmes posés, dans le silfage de la crk de f’energie, par la 
conœption de systèmes énerggétiques complexes ménageant 
me part imposbanFe aux énergies renouvelables (capteww 
solaires, &Aiennes, biomasse...) en parkulier dans les zones 
awaEes du tiers monde QCOUREGE, DEPFANDRE et 
MAwmf4SsQ, 6982). 
La6onstructiow d”un fangage formel (des mQdèEes) permet une 
description systématique et fa mise en cormspowdance des 
ressowhces, des equipements, des actes de production..., 
respectivement presents, disponibles et mis en oeuvre sur un 
espace géographiquement défini. Ils peuvent: etre selon [es 
questions posées, aussi bien une exploitation, un village, un 
pays oti le niveau internationa!, espace occupe par une 
population caracFé&abBe dans c6 langage. 
81 s’agit ei’ume représentation intrinsèque, en termes technico- 
éconamiques, des systemes productifs. Ce concept est ici pris 
dam km sens comparabue Ca celui que F. l33AUDEL (?Wg) 
assigne à la 4vilisation mat&ief&e~, cette ~zcpoe epaisse=, aau 
uas dw SOI=~ cette 4&a-ÉcQnQmie~~, qu”iC situe au-dessQus du 
marché. Towt œ qui rdéve de comportemenFs auFres que ceux 
concernant directement la vie mat&ieRe, est extedeur CE cetFe 
démarche quantitative relève de U’explicitaticsn par le discours, 
du commentaire des faits ou d”auFres m&hodes a associer. 
Modes dorganisation des connaissances, ces structures 
impliquent là où les capteurs d’iwfQrmaFiQw manquent, Ia 
création de modes de recueil et de quantification des données. 
De telles forrnak4tions ontwmme objectifmajewsda simuler le 
fonctionnement d’un système productif, de adresser les 
bilans~~,d’appréhender les interactions, Ees contraintes, Ees 
facFeurs limitants qui existene awx differewk niveaux du 
fonctionnement de Ya vie materielle. 
EEles sappliquent à deux ordres du temps, Ie présent, en 
gén&al E’année de reférence, pour lequel on brosse un tableau 
des grands équilibres, et le futur. Par knafyse prospective & 
partir ch système ~acfueb, ie modéle peemet de voir quelles 
varlationspeutprQvoquerIamodificatiQndete8ou tel paramétre. 
Son intérêFr&idealorsdans les réaceians que ses résultats vQwF 
sws6ites. II peut présenter t0wl une série d%ypoFhéses eEaiasi 
constituer pour des ameurs, un instrument d’aide e fa décision. 
Cette description n’est pas nQuvePEe dans Ee champ de 
l’économie et a 886 iargement amorcée dans les années 
cinquante... (KOOPMANS). Qn peLito’rnte~~geasusBes raisons 
&me relative marginalisatiow de ces concepts dans le champ 
de I’économie classique (aforsqu’ils étaienU, acontrario, de plus 
en plus utilisés dans Pes prablèmes des entreprises BndustrieEOes 
et agricefes). Les blocages peuvent dtre de deux ordres: 
- sur le plan technique, ba difficulté de réunir les bases 
numériques importantes nécessaires a la reafisatien de tek 
modèles, associée à Pabsence de moyens de calcuk 
performants (ordinateurs puissants et rapides, aEgoriFhmes de 
œhxB efkaœslp; 
- aw niveau des idées, une certaine méfiance vis-à-vis d’une 
constrwcticn C&oriqwe qui avait Urawvé ses premières 
applications dans Fe domaine mifitaire, fa planification dirigiste 
QM i”éwonomte d’enFreprise, renforck? par knccxnF mis, durant 
les -trente glorieuses», swu les phénomènes dynamiques, ta 
croissance, les comportements . . . au détriment dune 
représentation des structuues productives. 

Sur ce dernier point, nombreuses restent les reticenœs devant 
des approches jugees reductrices, normatives, voire 
totalitaires. Ces jugements procedent souvent dura manque 
d’information ou même parfois d’une surestimation des 
capacités d’un modèle, elle-même souvent associée à fa sous- 
estimation des problémes poses simultanement par fa 
transcription de la réalité dans fes termes de œ modéle (qui 
doivent 4tre redéfinis pour chaque realisation) et par 
I’exploitatian des résultats du calcul. 
De telles structures formelies ont, au contraire, comme 
première fonction, de adresser facartel> d’un systeme productif, 
de simuler son fonctionnement, d’apprehenderfes interactions, 
les contraintes, fes facteurs fimitants... quf existent aux 
differents niveaux du fonctionnement materief. Modes 
d’organisation des connaissances disponibles, elles permettent 
de œ fait: la vérifioation de fa cohérence de ces connaissances 
et la désignation précise des -savoirs manquantss-. 
Bnstrumenb dkikrmatton SP: de communication entre fes 
hommes et leur environnement, ces modeles doivent êFre pris 
pour ce qu’ils sont : des moyens d’explorer un6 partie de 
B”espace des organisations materietles possibles et donc de 
comparer entre elfes les diverses structures des r&Atats. 61s ne 
peuvent en awcm cas être wnsidérês wmmc3 des fnsFrumenFs 
de prescription d’une -meilleure* organisation, voire Comm0 
des ~générateurs d’utopies=. Els ne refévent d’aucune theorfe 
economique parFkuli&re, ce ne sont que des outils mieux 
adaptes que d’autres à une representation giobale et 
systémique d’un territoire. 

2. Dans le cas du tiers monde 

Alors que dans les pays develQpp& le modelisateur se trouve 
en présence dune pléthore d’inkrmations qu’il fautreorganiser 
etinFégrer, dsns les pays en voie de développement, fasituarion 
est inverse. 
L%.nalyse des problèmes qui se posent aux pays du tiers monde 
constitue unvéritabledefiauxparadigmes surlesquels sefor& 
fa science Oçanomique. Au moins deux de ces paradigmes leur 
sont pratiquement inapplicables, cefui qui concerne B’&.%ange 
marchand, et celui qui wtœrne la comptabilite nationale : 
(LABQNNE Ig89, RIIATARASSO dgg0). Dans les pays 
industriels, la division du travai! a implique le passage des biens 
et services produits et sont consommés dans Peur quasi totalite 
par le stade de marchandise. Dans les pays en developpement, 
en revanche, une part considQrabYe de la prQduction ne fait pas 
l’objet d’échange (la part de l’autoproduction familiale). Par 
ailleurs une grande partie de la production Bchangée ne f’est 
pas sur le =march& mais au sein de relations de r6partilons 
interfamiliales, intercastes, etc. 
Au niveau des nations cette situation a pour corolaire fa 
faiblesse de B”appareiE juridique de contrQle des faits de 
production (registres du commerce, fichiers des emreprises, 
recensements des ménages, etc.. .), da celle d3 f’appareil fiscal 
et plus généra!ement & celle de l’ensemble des grands 
réseaux qui servent d’armature à fa vie économique des pays 
industriels. Or c’est la swperpasétiow de ces grands réseaux 
(pasFaux, bancaires, ferroviaires, éEecFriques...)etdesappareils 
kcawx et juridiques qui constituent ia base sur laquelle se fonde 
la comptabilité nationale. 
Une caractéristique essentielle (peut être la plus générale) du 
G.QWS développemenb~ est l’absence ou fa faiblesse des 
donnéesqwantiFatkessurI’6conomieetenparticulierf‘absence 
dune 6omptabiPité nationak représentative de fa 4ivilisation 
matérieBle~ (au sens de F. BRA1BDEL). 
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Pris entre I’austerit6 et la corruption, les Etats du tiers monde 
seront, pour leur immense majorite, incapables de renverser 
cette tendance avant plusieurs dizaines d’années. On peut dire 
qu’une part croissante de I’activite économique se situe dans le 
secteur informel, que ce soit au niveau rural ou périurbain. Face 
à cette extension les konomistes sont relativement peu annés, 
leur tradition les poussant en general plutôt a utiliser les 
statistiques nationales qu’à produire leur information. 
Comment definir et choisir des projets dans ces sortes de aterra 
incognita~ économiques que constftuent les campagnes et les 
metropoles du tiers monde ? La mfse en place des systèmes 
d’information quantitatifs palliant à la faiblesse des systèmes 
statistiques nationaux des pays en dkweloppement nous parait 
Otre I’unique repense et I’un des enjeux majeurs de la recherche 
des prochaines anrks. Cette connaissance ne pourra s’établir 
que selon un processus très different de celui qu’ont connu les 
pays industriels. En particulier i‘approche pluridisciplinaire 
pourrait s’avérer indispensable. Face à cette sétuation les 
géographes ont un role cruciaf à jouer avec les économistes et 
les agronomes dans une meilleure compréhension des 
ph6nomènes de développement. Ls question des relations 
hommelenvironnement (contraintes, limites, potentialités 
naturelfes, gestion des ressources, organisation, mahrise de 
l’espace) reste au cceur de l’analyse de sociétés paysannes qui 
sont encore tres dépendantes du milieu qu’elles exploitent et 
plus généralement des problèmes de développement. D’autre 
part das méthodes nouvelles, comme l’interprétation des 
photos par satellites donnent accès Sa une information que les 
données statistiques ne refletent pas. 

Le cas de l’Afrique est typique de l’impossibilite de s’appuyer 
uniquement sur des corps de donnees geres par l’état ou de 
grands organismes dontlasignification soitclaire, le recueil bien 
controle et systematique et la mise B jour r&guliere. s’il existe 
des donn&squantitatives sur un territoire, elles proviennent de 
recueils mis en place à I’occasion d’études ou de projets 
particuliers et donc souvent difficiles dacc& et disparates. La 
modélisation est l’instrument qui peut guider et ordonner un 
recueil des donn6es puis assurer l’integration de ces donn6es 
et ainsi produire une représentation du territoire en tant que 
syst6me complexe à la fois Ecologique, technique, Economique 
et humain. Dans un second temps elle permet d’expkimenter 
et de tester des projets de développement sur une sorte- de 
-terrPtoire experimental~. 

La collaboration entre le CEGET et le PIRSEM dans le cadre 
d’un programme sur les systèmes ruraux dans les Rivi&es du 
sud existe depuis 1982. Nous avons expkimenté la m&hode de 
modélisation pour fa premiére fois sur le tiers monde en 
construisant un modele & I’échelle d’un village de 8 030 
habitaants et ds 8 300 ha au SQnQSaf, en Basse Casarnanos à 
partir d’un recueil de donn&ss déjà r6alis6. Ensuite, sur la 
Guinde côtière ont et6 construits deux mo&les à des échetles 
interm6diaires qui wrespondsnt & des secteurs témoins de 
quefques 250 kmsavec 10 000 habitants. Le mode de recueil de 
données &ait induit dans cs cas par l’utilisation de fa 
modélisation mais aussi de la télédétection B partir d’images 
SPOT. 

I - MlSE AU POINT DU MODÈLE 

1. Une double représentation des structures techniques et des équilibres physiques 

L’Équipe du PIRSEM (CQURREGE et al., 1982 ; DEFLANDRE, MATARASSQ, 1986) a tente 
d’améliorer les méthodes reposant sur la production jointe en introduisant dans la modelisation 
certains principes de représentation nouveaux comme ceux de tous les aobjetsa à vie longue 
(gisements fossiles, ressources territoriales, populations humaines ou animales, Qquipements de 
production...). Le couple maintenance-fonctionnement prend en compte la distinction entre la 
necessité d’entretenir un équipement même s’il ne sert pas et celle de l’entretenir pendant qu’il est. 
utilisé. Par exemple une maison occupe de l’espace et doit être entretenue même si elle est 
inhabitée, mais une maison habitée doit être chauffee et entretenue. 
En pratique les variables représentant I’activit6 seront souvent désagrégées dans le temps (activité 
au mois de janvier, activité au mois de février...). 

On peut en outre intégrerdans le même modèle une représentation organisationnelle sous laforme 
de asecteura. Chaque secteur représente par exemple un regroupement pertinent d’acteurs 
économiques sous la forme d’un sous-système du système global. Les relations d’échange les plus 
simples sont représentées par des variables de transfert qui font circuler dans un sens entre deux 
secteurs des biens et de la monnaie en sens inverse. 

Avec ces améliorations, les modèles à production jointe fournissent une base méthodologique 
claire permettant de représenter n’importe quel type de système productif à n’importe quelle 
échelle. Ils peuvent être conçus en fonction des spécificités du territoire et du problème étudié. Cette 
grande souplesse a cependant son revers. Si les principes qui servent de base à la representation 
sont simples et généraux, le niveau de désagrégation, les nomenclatures de ressources 
territoriales, d’équipements, de biens et de services.sont spécifiques de I’etude. 

La base numérique de ce type de modèle est constituée de faits de productions élémentaires qui 
se présentent comme des fonctions de production techniques. 
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Ce modèle à productions jointes repose donc sur la double représentation des structures 
techniques et des grands equilibres physiques. Cette repr6sentation estfondee sur une partition du 
reel en trois grandes catégories, les biens, les activites et les parcs d’équipements. 

- Les biens (fes céréales, 6s trava%, I”électricit6, I’eau, les engrais, etc), representent les agregats 
d’objets matériels consommés ou produits par les activités, 

- Les activités (production de cérElalesI production de charbon de bois, activitB de pêche, etc..) 
représentent les agregats d’actes productifs qui assurent la production et fa consommation des 
biens, dans des conditions techniques et climatiques donnees. 

- Les parcs d’équipement (un parc de machines agricofes, un parcd’6quipement de pompage, les 
d%fBrents parcs de sof ut%ésés par Ees activitfki agricoles, etc...) repr&entent les agregats 
d’6quépements n6cessaires a E’accomplissement des actes productifs. 

Bmsqade km représettte les MmenFs d’un système productif concret, chaque parc et activite est 
représenté pas une cdonne, chaque bien par une ligne, le signe présent CE I’intersection d’une ligne 
et d’une colonne indique le rapport existant entre Ees biens d’une part, les activités et les parcs 
d’autre pari. Un a+~ représenFe une production, un c<->rreprr5senfe une consommation. Dans la 
réa%ité, le rapport entre bien et activite n’est pas seulement quatitatla, If est quantitatif. Pour un 
système productif existant ou susceptible d’exister if est imperatif que, pour chaque bien. ce qui est 
ccsnsommé SQ% au moins 4gal Ca ce qui est produit, stocké ou importé de l’extérieur du systeme 
&udié. h’sxpaession de cette hi unique du modèle refative à la conservation de %a matiere et de 
f’énergie knpose d’associer $3. chaque bien une unit6 spécifique qui permet sa mesure et 21 chaq14e 
acFbfRé ou parc fa définHion d”un module qui permet de les décrire par ses consommations et ses 
productions sebon fes d%férents biens, pour une période de fonctionnement donnée en général 
B’annGse. On mesurera ainsi les céreaies en tonnes et [‘on parlera des consommations et productions 
d’un modufe de 10 ha de cultures de céréales. Les parcs seront définis par la description d’un 
onsemble donné d’éqemipement, par exemple 10 pompes de 1 kw. 

Lhw fois etab%, à partir d’un terrain donne et d’intentions précises, le cadre nominatif (les 
nomenclatures de biens, d’activités, de parcs) et numérique (production et consommation des 
activités) du modéfe, comment utiliser ce cadre pour produire une représentation d’un système 
prcdwF% existant ou une prospective sur ce systeme ? 
Si 8’on fixe d’une part le niveau c’est-à-dire le nombre de modules en fonctionnement de chaque 
activtté et parc, et d’autre part, le niveau des échanges, on obtient un système p~oductl satisfaisant, 
sous réserve que les Mans des d%fQrents biens soient Bquilibr&s. Si i’on veut ensuite passer d’un 
oyst8me productif a un autre, les niveaux des activét6s et des parcs varient, mais la nécessite de 
B”Bqui%bre des bifans reEat%s aux circufations physiques et financieres demeure. 

Au total, on vo% bien que Be modefe comprend des variables, les niveaux des activités et des parcs, 
. . . . . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~ des contraintes, I”@quili&re des circulations physiques et financieres. A ces oontraintes de base 

izi~~~~~~~~~~~~~ 
‘:‘:“‘y: peuvent s’en ajouter d’autres qui résuEtent de la volonté de rendre compte de certains impérat%s de . . . . . . . . . . . ...<...<. . . .<.. .._ . . . ~~~~~~~~zi~,~~~~~ 
::::::::y::::::::::::::$: :i.::p:::::::.. cirmwstance, tels que ne pas voir telle activite dépasser un niveau donne, te1 Qchange descendre y . . . . ..<...... : . . . . . . . . . . . . liiiii:illalllrlih~~f~t~~~~~~~ 
::::::::::::::::::::.:+:;.,... . . . . . . . . . . . . . . . .~.~.~.~. :.:.:.:.:.:.:.: ~:‘:~:‘:.~.~.~.:. ..<.... . . . . . . . .‘.‘.....~.: ::::::::: :“.: au-dessous d’un seuil prescrit, eF@. Faire afonctionner* le modéfe consiste donc a determiner les .._.___ valeurs des variabjes correspondant aux contraintes d’équilibre physique et financier et aux 

contraintes de ciaconslassces. 

Dans Ie cadre bien connu des techniques de Ea programmation linéaire, I’optimisation permet 
d’orienter Ea recherche d”un systeme productif. Son emploi dans les sciences humaines a toujours 
fait l’objet de fortes réticences qui proviennent pour l’essentiel d’un usage riormatif de E’optimisation, 
iaquefle apparatt aiors comme me représentation abusivement simplificative des motivations des 
acteurs du systeme étudie. Cette objection disparaît si I’on s’intéresse a une prospective tres 
ouverie è 93~~ de concerktiow. Dans ce cas, l’optimisation est utilisée avec des crit&res tres divers 
pourca8cuferdessystQmes produdifsbortementcontrastés, réalistessurfe pEaw&echnique mais pas 
nécessairement sur Ee pEan social. Ces systèmes constituent Ees limites, les files des d%f&entes 
~6Plifiquesdedéveloppementetooss~poeaafonctiond’ouvolrledébats~rlef~tLE~eh: non pasdefefermer 
par Ba propos%ion d’un projet défh%TE. 
Saisie sur tabjeur et mise en oeuvre d’un algorithme d’optimisation constituent un ensembfe 
puissant permettant de traiter de problèmes d’une très grande complexlte... sanscompkation ! Les 
matrices habituelles ont une taille d’environ cent variables sur cent contraintes ; Ee calcul de 
solutions pources matrices est de I’ordrede Eadizaine de minutes sur micro-ordinateur. Soulignons 
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que les modèle linéaires sont les seuls qui permettent de traiter des modèles aussi complexes en 
aussi peu de temps. 
Par delà une formulation mathématique succinte un modele se construit dans le langage. Nous 
avons donc défini des catégories très simples (ressources en territoire, Equipements, activités de 
productions, échanges...) dont les modalités de modélisation sont très précises et qui permettent 
de rendre les modèles intelligibles à des non spécialistes. 

2. ExpBrimentation dans le cas d’un village 

ji:::::I::::::::.:::::;:::::::::::::.::::::::::::::::.::~~~::::.::.:::..:.::::::::: : 
:me@ll@@j&3.lt3iï~:~~~ 
i>~~,~~:::::.:.:.~::.:+:~:;:~:~:~:.:;y.:.:.:.:. .... . ............ . . . ...... ,_.: 
.:::::st~~fureq:~on~~~ 
:::::::,:.:::.:.:.:.:;:.~ .;.::. 

................ 

:. . ... . :.:. ?:::::::: 
~~:~~~!:~~ijii~~~:~ 
.:.:.:.::‘::‘:z.: :.:.:.; ... . :. 

....................... 

.............................................. ........................ .:::::.:.: :.:.:<:.:.:.:.“‘:.‘:.:.:, 

L’étude de lagestion des ressources renouvelables àThionck-Essyl, villagediolade 6 000 habitants 
en Basse Casamance (LCQUAY, 1979)(l) a servi de base à l’elaboration du premier modèle. La 
surface du village est de 8800 hectares répartis de la bordure de la riviere, zones de marigots et bas 
fonds, domaine de la rizicufture, au plateau, domaine de l’habiiat, des cultures seches et de la 
palmeraie. Dans le cas de ce village, l’analyse fut elargie à l’ensemble des ressources, Bnergetiques 
ou non. En effet hors des pays développes fa fonction Qnergetique des ressources naturelles et 
humaines est indissociable de leurs autres fonctions alors que l’offre et fa demande d’energie 
s’imbriquent étroitement. 

Une démarche systdmique 
Lademarche du géographe s’inspirait des principesd’une approche systemique mais sans parvenir 
jusqu’à une véritable analyse de système ce que fa modelisation par contre, allait ensuite permettre. 
L’orientation vers la modélisation est venue en effet du désir de reconstituer une image, la plus 
coherente possible, du système villageois à partir de lacoflecte d’informations realisée sur le terrain 
par enquêtes et analyse de photos aériennes, et d’une organisation de ces informations cherchant 
à faire apparaître les inter-relations entre phénomenes naturels, techniques et sociaux dans une 
perspective de développement endogéne. On parvenait ainsi à un diagnostic de la situation au 
cours de la période de référence (les années 1977-78), a la mise en evidence de certains 
changements importants ainsi que des problèmes et des souhaits des différentes categories de 
population : hommes, femmes, jeunes, vieux, pêcheurs... Mais la presentation restait sur le mode 
du discours assorti de représentations graphiques et de données chiffrées Qparses. La modeiisation 
va avoir pour but, de rendre la démarche plus explicite (et non pas plus objective), de reconstruire 
une image plus rigoureuse du système villageois qui apporte de nouvelles connaissances sur les 
contraintes du mode de gestion actuel des ressources mais aussi par la prospective sur d’autres 
modes de gestion. 

Des probkmes de mesures 
Certaines des informations recueillies étaient quantifiées, d’autres pas, comme les Qquipements 
des ménages, les productions de la pêche, le niveau des revenus ramenes ou envoyés par les 
migrants, etc. Certaines évaluations manquantes ont pu être faites lors ca’un retour sur le terrain, 
d’autres par comparaison avec des études sur des villages proches (niveau de migrations par 
exemple) soit encore 4 dire d’expert* par comparaison avec des systèmes productifs analogues 
ou par analyse détaillée de chaque acte productif (analyse des temps Mmentaires et calcul des 
bilans matières). Pour les mesures très incertaines, des bornes superieures et inferieures ont éte 
fixées. Les chiffres correspondants allaient ensuite se mettre en place en faisant fonctionner le 
modèle. 

Une meilleure connaissance du village 
Ce modèle a permis d’etablir une bonne connaissance du village au moment de la modelisation en 
structure. On a ainsi calculé les bilans des principaux biens circulant dans le village et indique 
comment chaque activité contribuait à la production ou à la consommation de ces biens. Qn peut 
de la sorte connaître la consommation de travail par les differentes tâches productives (rizicuftures, 
palmeraies, travaux domestiques, puisage...) et par saison pour chacune des categories 
d’habitants. Ainsi, par exemple, la répartition du travail pour chaque activite fait apparaître 
ciairement dans le village, l’importance du travail des femmes mais aussi celui des enfants, ce qui 
est beaucoup moins évident. Les équilibres écologiques ont été Qgalement mis en Evidence par 
l’illustration des répartitions des consommations de fertilisants, d’eau, etc. : 

(1) Dans lecadrede l’A.T.P.du CNRS sur les probl8messocio-économiques de l’hergiedans lescommunautésrurales isol6esdu tiers-monde, lanc6e en 19n 
par le Programme interdisciplinaire pour le développement de Mnergie solaire, PIRDES (actuel PIRSEM), il s’agissait de souligner l’int&& de penser le 
développement A partir d’une utilisation prioritaire des énergies locales renouvelables plut& qu’a partir de I’utilisation d’hergies fossiles Qpuisables etfou 
importées. 
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Une analyse des CO portcments des habitants 
.A cette phase du travail ii 6ta% @aIement possible d’utiliser le modhle à des fins d’analyse de 
certains des comportements des fiabitants. 
En ne changeant rien aux technologies, on a Sa% tourner Pe modhle avec des aobjectifsw divers 
correspondant à des strathgies rep&ées sur le terrain (gagner le maximum cd”argent, maximiser Oe 
tsawpeau de bwins, ninimeiser le travail, minimiser la surface de terre utikh...). Cette prospective 
a fa% ressortirI dans tous les cas, iesfaibles avantages Qconomiques de [a production du riz, r&uitat 
qui confirme I’iwstabil%6 actueEle du mode de production diola qui repose encore sur !a rizicuitwe, 
mais se désagrège sous f”impact der système extériew. 
D’autre part, do nouvelfes Lechno!ogies ont 136 introduites dans lo village exphrimental afin 
d’abserves leur développement en fonction des circonstances extQriewes (principalement du prix 
des produ%s agricoles expsrk ou import6s) et des objectifs choisis pour le calcul et afin d’analyser 
Ies modifications que ces technologies sont susceptibles d’apporter & l’ensemble des Equilibres. 

On voit donc qu’au %dal on dispose E& d’un moyen d’exp&imentation et de test de projet. 

A B’issue de ce travail exphimentai, tant sur Be plan du recueil des donn&es que sur celui de la 
construction du modèEe, RQUS disposions des outils nkessaires (mhhodes et logiciels). Les 
techniques de çarackhkatéon de &‘6tat actuel de l’objet d’étude (village, rbgion, pays) étaient ao 
pht. 10 restait à. systématiser davantage les techniques d’interpr6tation des résuitats en 
prospective. 

Le probEme qui demeurait ks plus difficile &a% celui du choix de I’&hek gkgraphique 
d’application. Le niveau des villages est trhs intéressant sur le plan de îa recherche mais it est trcies 
cofikeux cm temps SP cm Fe rapporte abix investissements qui seront efhctivement réalisés. tl existe 
cependant pour ce niveau BICS~ demande forte des banques coopératives de développement 
agricole qui sont aujourdki & la recherche de mhthodes : saerront-elles promouvoir une micros 
informatique d6centrakf2e pour le développement ? Une autre exp&iemce est actuellement en 
cours au Népal sur ce tk&me. 
Le niveau des r6gIon.s (ou districts, départements,...) nous semblait plus facile à atteindre ; mais 
exista%44 Sa c8 niveau des opérateurs responsables des projets de dkeloppement ? Nous avons 
réalis dans cet esprit un travail de mod6lisation sur ta zone c6tiére de Guinée. 

Par rapprsri au premier modE?le rQaPisé, du point de vue métkods~ogique I’utilisation de !a 
modélisation en E~~ir&e a permis : 

- d’obtenir une vision @us Uarge des problèmes, 
- de structurer Ee champs de recherche et le mode de recueil des informations, 
- de mettre en place un mode de traitement particu8er des donn6es SPOT, 
- d”organiser aisément Ea présentation de ces donnQe.s, 
- de miwx tirer parti des bilans au niveau du calage, 
-decompar@rdans le temps (bonne et mauvaise année) et dans s’espace (deuxzones) les r&u%ats, 
- de travailler beaucoup plus v%e au niveau de la construction des modèles mais aussi glace CE la 
mise en place d’outik simplifiés, utilisables defapn asutonomesurdes micro-ordinateurs Largement 
diffusés. Appelés MEPP (modélisatisn en économie physique et prospective, ( DEFMNDRE et a&., 
1987), ces logiciels priviEgien% Sa facilité d’utilisation : associés A des principes de représentation 
ais4ment communicables, ils permettent & des non-spécialistes de rchliser des modB1es 
spéci%Eques. 

1. Principes gérdraux 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~~~~~~~~~~~~~~~ La région c8tière en Guinée fait partie du même ensemble géographique que la Basse Casamance, 
~<;:;:~<:q@:++: _..i :.: . . . . ..:.:.:.:.:.:$++q.:.:. :::::::j:::i::::::...~~~~~~~~~:~~~~~~ celui des Rivi&res du sud qui s’étend de la Gambie à la Sierra Leone et se caractérise par une 
:::~::::.:.:.:...:.:.:.~.~:.: ‘.‘.“.:.:.I:.:.~:.:<- .,.,.: .,.,.........,........., . . . . . . . . . . . . . . . . . .._................................. succession de rias et de plainesflwio-marines occupées par la mangrove et amhnagées en rizières 

par des populations qui ont ca& de wéritables civilisations du riz* (dioia en Casamance. balante 
en Guinée BissaD, baga en GufnBej. 
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~~~~~~~~~~~~~~~ Le programme (2) devait étudier les contraintes et les potentialiies des systemes vivriers actuels 
~~ajjj~~~~~~~ 
:.:.:.:1x .y;.:. . . . . ~.‘.:.:.,.:.:+~~.. ., de la region littorale, pour voir s’ils Btaient capables de degager des surplus pour anourrir la ville, ..... . . . . . . . . . .,..., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

de Conakry de plus en plus dependante des importations de riz, alors que le riz est la premiers 
production et l’aliment de base en Guinée. Une Qvaluation quantitative des ressources naturelles, 
des ressources humaines et des modes de production Btait indispensable dans ce pays resté 
pratiquement isolé pendant trente ans et 00 la defaillance des systemes d’information est 
particulièrement criante. Au niveau local, les informations qui concernent les familles, les activites 
agricoles, le niveau des ressourcesterriioriales sont lacunaires. Aucun releve serieux n’informe des 
productions. 

Après avoir cherché à comprendre, de façon qualitative, l’ensemble des problemes agricoles du 
pays et de la région par des recherches bibliographiques, des rencontres de responsables du 
secteur agricole, des enqu0tes exploratoires sur les contraintes et les besoins vivriers à travers 
toute la région littorale ont éte choisies deux zones representatives des problemes et des atouts 
identifiés. C’est à cette Echelle que s’est focalise le recueil de donnees quantitatives en utilisant 
conjointement ta télédétection et la modélisation. Les enquêtes se sont deroulees pendant la duree 
du cycle agricole del 986-87. 

2. A Wchelle des syst&mes ruraux 

Pour construire un modèle, il est nécessaire de tracer avec precision les limites du territoire 
considéré pour en mesurer tes ressources, la population et les mettre en rapport avec les activités 
qui s’y déroulent et les echanges avec l’exterieur. Dans le modèle de la region côtier6 de Guinde 
la première décision concerne le choix de i’échelle de modelisation, celle d’une petite region. II s’agit 
en effet d’une entité administrative, la sous-prefecture choisie par commodite parce qu’il existe une 
carte et des registres fiscaux permettant de connaître la population globale et sa repartition par 
villages et familles. 

A cette échelle intermédiaire quaiifiée de système rural(s), se reflète la politique agricole nationale 
et se combinent des analyses de differentes natures a différents niveaux (exploitations, parcelles, 
villages, écosystèmes variés). Le choix de cette &chelle rend compte de la spécificité des systemes 
de production africains : la distinction public-prive qui fonde dans les pays industriels la notion 
d’entreprise n’a pas grand sens ; l’organisation du travail, la repartition des biens s’effectuent en 
deçà et au-delàdesfamilles des exploitations voire des villages ce qui assure une complt5mentarite 
entre les différents types de terroirs et de villages ; certaines ressources sont exploitees librement, 
souvent collectivement (palmiers, bois de feu) ; il existe de multiples circuits d’assistance, 
d’entraide, de prêt et de travail. Toutefois les donnees numériques necessaires à un modèle de 
famille, d’exploitation ou à un modèle de village, de zone ou de région sont peu differentes. On peut 
si c’est nécessaire changer i’echeiie de la modélisation ou le mode d’agrégation sans que tout le 
travail soit à reprendre. 

La modélisation repose la question éternelle du géographe dans une étude régionale : le souci de 
la représentativité de l’unité qu’il choisit comme niveau d’étude privilégie, que se soit une apetite 
région*, un asystème rural*, la azone homogèneü. Le choix doit permettre de aremontern jusqu’à 
l’ensemble régional, de replacer les résultats dans leur contexte national@). Chacune des zones 
comprend les séquences agro-écologiques caractéristiques du littoral guinéen (avec une pré- 
dominance des sols de mangrove voués àlaculturedu riz inondé et une complémentariié desterres 
exondées avec palmeraies et cultures sèches). 
Wlais représentativité ne signifie pas similitude ; les systémes de production varient du nord au sud 
de la région en fonction de deux critères essentiels : la proximité ou l’éloignement d’une ville et donc 
son impact, et les différences ethniques qui influent sur les techniques de production ; un seul 
modèle n’aurait pas pu rendre compte de la divers% interne à la région. 

(2) La programme ‘contribution de fa zone cbiére de Guinée é la maîtrise de la skurite alimentaire du pays” qui s’est d&oule de 1933 a 1989 a fait l’objet d’une 
convention entre le CNFWCEGET et la Direction a la Recherche Scientifique et Technique de Conakry (DRST) ; if a fait intervenir une Qquipe piuridisciplinafre 
(CNRS, ORSTOM, DRST) grace a une aide financiére du Minist&re de fa Cooperation (CHENEAU - LOWAY et al., 1989). 
(3) Nous led6finissons comme “un espace relativement homogéne (sans &tre toujours uniforme) quedefinissent l’identfte d’un milieu, d’un paysage, la formation 
sociale qui le peuple, les structures qui I’organisent, les pouvoirs qui s’y exercent, les facteurs d’evolution qui gouvernent sa dynamique... En d’autres termes, un systéme rural correspond à f’ensembledes structures et des relations qui organiquement et fonctionnellement donnent 8 un espace rural son identite” (atelier 
ruraf). 
(4) La zone cBti&e a et6 observée dans son ensemble sur place et à l’aide des cartes topographiques et de couvertures aedennes à differentes Qchelfes. Les 
contraintes et potentklités du milieu physique face a la mise en valeur anthropique ont été examin6es en detail par un spkialiste de gbgraphie physique, pour 
I’ensemble complexe des basses plaines fluvio-marines et du glacis c&ier. 
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La zQn@ nord en pays baga a forte tradition rizicole a ét0 choisie parce que la valNe du Kapatchez 
@ta% apparue comme fa pfus prometteuse pour un développement de Sa rizicu%ure (SCET-AGRI 
I g86) ; certains paysans ont développé recemment la culture d’un riz en contre saison. Cette zone 
nord (Bintimodia) mesure 250 km2 et csmpte Id 50û habitants. En fonction de nos recom- 
mandations un projet français démarre actuellement dans cette zone. 
La zone sud proche de Conakry [SO km) à majorité Soussou a Bté choisi@ pour Qtudier l’impact de 
la capitale sur la production vivriere. Elle mesure 280 km2 et compte envirQn 10 000 habilants. Un 

rojet canadien s’y est instalI@ pour promouvoir des amenagements. 
Les deux zones choisies sont suffisamment grandes pQur rendre ccrmpte des compiémentar%és 
entre les différentes parties du terr%oire, mais de taille acceptable pour réaliser une enquête globafe 
dans un temps raisonnable. Une analyse des grands Bquilibresvivriers a pu s’effectuer en un temps 
r@fativement court. un an de &errain~, un an et demi d’exploitation. (voir fa carte) 

Un modefe situé Ce cette Qch@%@, gomme Evidemment en partie fa divers%é des situations réelles, 
les i&galités de revenus entre les familles ou la diversité des stratégies, mais c”est en fonction des 
moyens, du temps disponible, et surtout des objectifs fixes que l’on do% doser la d@sagrégation, fa 
pris@ @n compte de plus ou moins de détails. Ce que nous voulions obtenir &a% un bilan global des 
ressources et des biens produits ou consommhs dans la zone. 

3. Des cartes construites en fonction de la niodélisatlon 

Les éléments à réunir relèvent en premier lieu d’un inventaire des sols et de ce qu’ils portent, la 
wegétation, les Qquipements (habitat, route...) et de leur mesure. PQUP definir chacune des un%& 
homogènes, qui sant autant de supports pour les actévibés humaines, nous avons ufi%Se une image 
SPCJT. Les données radiométriques ont été traithes en fonction des différentes catdgories de 
~iQéeuxaggr~-éco9ogiqPsesetdesformesd’utilisatiosas’utilisaaiosasinscritesdans le paysage (solscuitiv&ou non;, 
habitats. routes), ce qui a donn6 naissance à une nouvelle conc@ption de fa cartographie à partir 
de l’imagerie sat@l!%aire fa wspatio-carte thématiquen(5) dont la caracteristique principale est d’être 
entièrement construite en kmction d’un problème posé à un moment et dans un lieu détermirk 

La grande R~SQFU~FQFI et ha finesse de I?nformation obtenue par SPOT et l’extr6me variabif%@ du 
paysage, fournissent au chercheur des données beaucoup trop complexes pour que puissent être 
aisément déterminées des surfaces homogènes directement comparables avec les cat6gories 
définies pour BO mesdèk. PB faut donc ddgrader E’information en proc6dant hdes regroupements, en 
tenant crsmpte a fa fois des fois radiométriques et des superficies d’entraînement (vérité terrafn). 
Avec SPOT, if peut y avoir autant de cartes que de probiemes poses par le chercheur et même pour 
MW seul problème une muttiplicitr5 de réponses, si une wérité terraina pkcise et bien localis6e 
n’intervient pas pQur astreindre [es choix d’interprétation. Lescartesobtenues en 23 puis 16 th@mes 
permettent patiiculièrement bien de iocaliser et ce qui est plus original, de mesurer, à la fois Ee 
potentiel que représentent les différents types de milieux des plaines rizicoles et du glacis et les 
formes d’utilisation actuelles de oe potentiel@). 

Poser pouvoir associer ensuite Ca ces mesures uterritoriales~ par le modhie, les mesures des 
pmductions et des consommations qui entrent en jeu dans les activités rurales, if faut conna%re la 
structure de fa population et faire un@ analyse des technologies et du savoir-faire. Pour cela on 
effectue des enq&tes à des niveaux inférieurs a la zone, celui des villages et des exploitations 
~~~~~~A~-L~~~A~~ MATARASSO 1987) qui Corr@SpQnd@nt ici tantôt à des families élargies, 
tant% à des ménages. 

4. Structurer le champ de recherche et le mode de reeueiE des informations 

&a démarche de modékatioa présente un grand intérêt en tant que méthode de recueil des . . . . . . . . . . . . ..<...i.................. . . . . . . ..i ..~.:.~.~“: .:.:.:......:.:.:.:.:.:.~ ~~~~~~i~~~~~il~~~~~~ données sur 16 terrain. .:.:.:...:..........:.:.:.:.:.,.~ ,:,:.:.: :.:.: + ~.~,...‘..,~<~<~,~,~,~.~.~.~. :’ ~:~~~~~~~~~~~~~~~~, 
“:‘;,:‘,,,.....~,.:.:l.:.~.:.. Les nomenclatures d’activités et de biens ne sont ni universelles ni exhaustives, mais au contraire 
:::::::::.: .<............ . ..< _.<...........__...._, . . . . . :.>: .:,:.:.:.) > .:,:.:,:,:,:,:.:,) 

spécifiques des problèmes aerxquels on s’intéresse, même si, on doit tenir compte de I’ensembie 
des activités en jees dans le territoire considéré. 
Ainsi, la décision de construire le modèle implique de fixer à l’avance, en fcmdisn des intentions 
(éitudier les consommations d’énergie, ou P’alimentation...), les catégories de ph6nomf3nes h 
prendre en compte. 

(6) Th&me, pour le technicien du traitement de l’image. correspond a dann8e num&rique et se traduit sur I?mage Par une couLeur. 
(6) Pour mesurer les superficies l’instantanéité de la qrmant8ication par I”image satellite est Bvidemment d’un int&&primordial. Comme l’image numkique fournil 
automatiquement le nombre de pixels pst unit& d&inie de sol, Mme, si on conndt la répartition des thbmes, il suffit d’une multiplication pour obtenir ies 
superficies. et les affecter correctement : deux images SPOT ont 134 exploitées : I”arne sur la zone nord (de Bintimodia), Vautre sur la zone sud (de Wonkifong). 
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Ces categories vont se mettre en place à partir des =Objet§ry concrets que l’on va rencontrer sur le 
terrain : les matériaux agricoles, les vecteurs Qnergetiques, le travail depense, les outils, les 
équipements. 
Ces objets donnent lieu à des agrégats de processus à la fois techniques et sociaux qu’il faut decrire 
et mesurer. 
Lafocalisation du propos sur le systeme alimentaire et donc la rizicufture, l’analyse de lavalorisation 
des sols et du travail marquent fortement, pour la Guinde littorale, les nomenclatures utilisees. 

Mais les biens comme les activités constituent des abstractions du reel susceptibles, en fonction 
des intentions préalables et de i’homogQn&é des pratiques productives, de se rapprocher plus ou 
moins de la realite concrète ou au contraire de constituer des moyennes de pratiques disparates. 
On doit doser la prise en compte de la diversité et de la complexite en fonction des problèmes poses, 
mais aussi des moyens (humains, financiers) et du temps disponible, (le temps de la recherche par 
rapport au rythme des changements). 
L’étape de choix etd’arbiirage pour constituer les nomenclatures est laplus longue et laplusdelicate 
mais elle peut être un moyen de faire travailler ensemble des specialistes d’origines diverses. 

Pour répondre a la question posée et resoudre le probleme de l’acquisition des donnees, il était 
necessaire en Guinde de réaliser simuftanement des enquêtes auprès des familles et une skie de 
diagnostics faisant intervenir le geomorphologue, le geographe, l’agronome, l’konomiste... Mais 
il fallait, pour que ce travail s’avére efficace, eviter de tomber dans l’ecueil classique de la 
multidisciplinarité, celui de la juxtaposition des points de vue. Le modele facilite la tâche car il 
constitue un cadre de classification global et complet. Chaque participant ayant accepte de travailler 
en fonction de ce cadre, tes mesures obtenues par des techniques differentes, definies a partir de 
champs sémantiques différents, ont pu Qre comparees, recoupees, completees, integrees. 

Des villages témoins ont eté choisis apres un M-range d’informations avec des groupes de paysans 
et des responsables de l’agriculture dans chaque district. Durant f’annee 198W87, 7 chercheurs 
guinéens assistés des cadres locaux des servicesde I’Agriculture, sesont repartisdans huitvillages 
des deux zones témoins avec pour tâche de reunir un corps de dona&es à la fois qualitatives et 
quantitatives aupres de cinq à six familles chacun, familles de niveaux differents (familles rfches, 
moyennes, pauvres). Trois chercheurs français avaient pour tâche de contrôler constamment ces 
travaux et d’exercer leur propre spécialité ; étude du milieu physique, analyse des images SPOT, 
et surtout approche humaine aux différentes echelles, pour apprehender l’unit6 et la diversite de 
chaque zone et sa représentativité par rapport à l’ensemble de la région. 

On devait pour chaque activité et pour chaque famille tenir compte de tout ce qui Btait produit ou 
consommé et donc mesurer soi-même la plupart des actes productifs, par un releve des durees 
élémentaires de travail pour chaque catégorie de personnes (homme, femme, enfant), et par un 
bilan des biens nécessaires. Or pour cela, on ne peut se baser que sur l’observation. Les paysans 
n’ayant qu’une notion très vague du temps qu’ils passent à telle ou telle tâche, les durées effectives 
sont sous-estimées ; Ee temps n’a pour eux aucune valeur marchande. 
Laconstructiond’un modélesuppose ladéfinitiondecas representatifsdestechniquesproductives. 
Les activités sont réparties en fonction des sols ou elles s’exercent et des techniques en jeu : 
riziculture repiquée sur plaines salees, riziculture en semis direct sur plaines non salees par 
exemple. II s’agit bien en priorite d’un mode d’étude des relations homme-environnement. 

III - LES RÉSULTATS 

1. Structure des modhles rdalish : la base de données 

Les variables sont choisies en fonction des niveaux : 
- des ressources en sols, de la maintenance et du fonctionnement des kquipements, 

. . . .,.,..__.. r~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - des actes de productions (rizicultures, maraîchages, transformation des produits agricoles), 
::.:.:.:.:.:.:.:<::~:.:.:.:.:...:.:.:.~.. .,.,.,.,.......,.,.,. :, . . ,,,.< :~:.: i :.:...:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.,.:.:..: :.:.. . . .:.:.:.:.:.:.:.:.::: :. :.:.:.:.:.> - des consommations des différents types de populations (familles d’agriculteurs, de fonction- 

naires...), 
-des différents échanges (aimportationsn ou aexportations~ des différents biens produits ou con- 
sommés par la zone). 
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Les contraintes, dans leur majorité, concernent la représentation de l’equilibre des biens et services 
~~~~~~~~~~~~~~ sur ta zone consideree. A ces contraintes s’en ajoutent d’autres qui rendent compte d%quiiibres :j::::::::::::~::.:.:.:.:.::~:.:.:.~.:.:.:.?: .,.,_.,.i,...<._.,.......,.,_ comptables globaux (comparables à une balance des Qchanges exterieurs). 

Le modele de la zone nord totalise 50 contraintes et 65 variables (hors variables d’ecarts), celui de 
&a zone sud 51 contraintes et 7’5 variables. 

1Udition des fiches d’activit6.s (les variables) par module avec les biens quelles consomment et 
produisent, constitue une base de données et une forme de presentation qui facilite la description 
de ces activites dans la réalité. Chaque activite est définie selon quatre parametres : 
- [‘espace, les sois ob elle s’exerce, 
- Ce temps. periode de travail, annuelle ou saisonniere, 
- la ou les categories de population, tâche de femme, d’homme, d’enfant ou tâche en commun, 
- tes pratiques techniques, riz repiqué, semis direct etc D 

Les définitions de ces activités et des biens qui les concernent s’effectuent à partir des modes les 
pfus repandus de pratiques exercées dans la zone. 

a] ha nomenclature des nactivit&u 

m les c<parcs~ de sols 
Le cas des ressources en ~SOIS~ montre un exemple de la maniere dont il est possible de 
représenter et de se representer les particularités d’un ensemble productif quelconque àtravers un 
certain nombre de conventions. Ce que les activites vont consommer, ce n’est ni le motoculteur ni 
le sol qui eux ne disparaissent pas, (contrairement au riz qui est mangé, à i’engraiâ qui est absorbe 
par le sol). Ce que la rizière ou %e potager vont utiliser* c’est la disponibilite d’une certaine surface 
de sol pendant une période donnée. Ainsi, dans le langage du modèie, les parcs de sols constituent 
&5quipement*, les ressources en territoire de la zone, ils fournissent des biens d’usage de sol ou 
dl’arbres ou de bois de feu à hauteur de leur niveau (un parc de 100 hectares de plateau foumira 
U 00 hectares d’usage de sol de plateau chaque année). Ce n’est pas tant en effet la nature des sols 
au sens pédofogique du terme qui est prise en compte dans le modele que ce qu’ils portent ;.ainsi 
ie soP de plateau arbcw~ eu&tivab9e dont on peut exploiter a la fois le sous-bois et les arbres fournit 
quatre types dusages différents : I”usage de plateau sous-bois saison s&che et saison des pluies, 
!Usage d’arbres sur plateau et B’usage de ressource en bois de feu. Sont donc aussi considéré.$ 
comme des *parcs* tes espaces forestiers homogènes tels que les palmeraies et les vergers dont 
seuk les arbres sont utilisés. 

e le travail 
.,.<<,.,<,.,., ~~~~~~~~~~~~~~~~~ k”activité apopulation d’agricufteurs~ et l’activité +opulation de fonctionnaires* correspondent a 

.:.:.> . . . . . . . . . . . ;.~.~:;.‘. .c. .‘..... ;~:~:~~~~~:~~~~~:~~~~~~~~~l~~~~~~~~~~~ toutes les consommations finafes de ces deux categories types de population (aliments, objets, 

.:.:.a283 :.:.:.:.: :s: .:.:: :.:_i .,.. .:.:,:.:.:.:.: :::::~.:::::::::::::.: wetements, transporf, devises...). Ces consommations sont considerées comme des moyennesqui 
rennent en compte fa pyramide des âges et les structures familiales ; ces activités produisent le 

travail des hommes, des femmes et des enfants. 

e !a production 
Les aactivités* de production sont reparties, en fonction des problemes posés : ici, par exemple, 
les différentes formes de culture du riz, denrée essentielle, aliment de base de toute la population 
guinéenne. 
Dans la zone de Bintimodia par exemple cinq sortes de rizicultures ont et6 retenues : le riz repique 
en plaine safée, te riz semis direct en plaine non salée, le riz repiqué en plaine non salee, le riz semis 
direct en vallée gres, Ee riz repiqué en vallée gres. 
Dans la zone sud les formes de riziculture sont differentes : le riz repique en plaine salee, le riz de 
marais, le riz repiqué sur-bas fonds, le riz semis direct sur bas fonds, le riz semis direct sur bas fonds 
avec tracteur. 
A la base, les activités agricoles utitisent Oes divers types ad’usage de sols, consomment du travail 
de chacune des différentes categories de population, aux différentes saisons en fonction 
d’habitudes socio-cultureiles et du calendrier des actes agricoles. Elles produisent des produits 
agticosles bruts (riz et pailles par exemple). Le cas écheant on tient compte de e’irrigation, de 
I’épandage de fertilisants naturels ou chimiques. L’eievage des animaux réclame du travail, du 
fourrage coupé, du fourrage sur champ (produit par des activités de pâturage qui utilisent les sols) 
et produisent du lait, de fa viande et éventuellement du fertilisant. 

~~~~~~~~~~~ e la transformation 
:.:.:.:.:.:.:.: ..<,.: .<................. :...:...: ..<..,....._.....,.............,. Les activités de transformation des produits agricoles produisent des produits finis en consommant 

des produits agricoles bruts et du travail ; des dépenses additionnelles et I’utilisation de divers 
Bquipements peuvent aussi être prises en compte. 



“‘“~~~~~~~~~~~~ 

~:~:~:~:;:~:~~~~~;~ <<...<..........<............,.,.,........ ..;, . . . . . . . . ,..... 
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0 entretien 
Une activité de maintien en État des bâtiments a été prise en compte dans le modete pour rendre 
compte des consommations afférentes à l’habitat en entretien et reconstruction (en travail, 
matériaux et dépenses diverses). Une activité d’entretien et de production d’outils produit par 
ailleurs une sorte de aservice- utilisé par les activités agricoles et permet de rendre compte des 
activités artisanales. 

l transport 
Les produits agricoles doivent être transportés apres ta récolte et ce transport s’éffectue par portage 
à pied. Le =Service* transport (exprimé en Tkm) est appelé par les activités agricoles ; cette 
désagrégation des besoins en transport permettra dans l’avenir de tenir compte des moyens de 
transport plus modernes. 

l échanges 
Les activités d’échanges rendent compte des relations de la zone étudiée avec le milieu 
économique extérieur. Elles prennent en compte lestransferts de biens et les transfertsde monnaie 
associés en sens inverse.Dans ce cas on a supposé un solde positif des Echanges et non un 
endettement de la zone. Toutefois, si l’on faisait fonctionner Os modèle en dynamique sur plusieurs 
périodes, emprunts et subventions pourraient également 6tre modelisés. 

b) La nomenclature de biens 

l Chaque type de sol dans le modéle est supposé homogene. Etant donné le fort contraste entre 
les deux saisons, les usages de sols comme le travail sont repartis entre saison seche (SS) et saison 
des pluies (SP). Cette répartition peut signifier, soit qu’une culture se pratique pendant une seule 
saison, le sol restant libre le reste de l’année, soit qu’il peut y avoir une succession de cultures au 
même endroit, par exemple, du riz en hivernage suivi de cultures maraîcheres, soit que le sol n’est 
pas utilisable pendant une partie de l’année, dans les conditions actuelles d’exploitation (absence 
de drainage par exemple : soi de marécages en eau douce recouvert en grande partie par une 
importante nappe d’eau). Cette maniére de procéder exprime le fait que les sols sont des ressources 
à la fois actuelles et potentielles. 
Des contraintes particulières permettent en outre de rendre compte de l’utilisation de certaines 
ressources écologiques (bois de feu, poisson...). 

a Le travail signifie ici temps passé a la production ; le temps social, temps alié* nécessaire a la 
reproduction biologique de la population (sommeil, repas, soins aux enfants etc) ne circule pas, if 
est déduit du temps de travail attribué. Cn a au total six sortes de travail : le travail des hommes, 
des femmes et des enfants en saison seche et en saison des pluies. 

2. Fonctionnement des modèles 

I:j:l:l:j:j:j:j:j:j:::I:i:i:i:i:i:i:i:::~:~::::::::::::::~~:::.:.:.: .::.:.:.::~:j\. ,;~~~~~~~~~~~j&Y#&yf@ ::.;:y; ::.:.>: :.::.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:: .,.. . . . . . .x .,...,:. j,,:,::.: Première phase de mise en ceuvre d’un modèle, le acalage ., :.: B, au cours duquel sont fixees les 
~~~~~~~~~~.~~~~~~b~~ a~~:;,.. ,., ,.;. . . . . . . . . ~:.:.:.:.::::::::::::::;: 
li:i:I:i:lil:i:~~~~~~~~~~~ 

variables, permet donc de *faire fonctionner ensembles des cléments quantitatifs de provenances 
. . ,... :..y très diverses (enquêtes de terrain, relevés agronomiques, télédétection....) et d’en confronter les 

résultats. Si le calage est bien réalisé, il possede un degré de variabilité très faible, voire nul. Le 
calcul se borne alors à fournir les niveaux des variables dérivées des variables fixées ou bornées. 
Le bilan des biens (édité automatiquement par le logiciel) permet de comprendre pour chaque bien 
ou service (ou pour chaque contrainte) quelles activités les produisent, les consomment et dans . . . . . . . . . . . . . :.: .>:,:.:.:.:. 3:.:.> :.:.,. :.,.:.: .::_ .:,,: ,: . . ..y :.:.:.: :y 

ir;il~~~~~~~~~~~~.~:~~ quelles proportions. S’il existe des asurplus~, le logiciel les fait figurer dans le bilan. L’examen des :.:.:>:.. .: .< . . .: y:$ ,::: +&j, f&g$:;:j;:::Ii’I::: ::y 
. . . . . bilans et tout particulièrement des surplus est le moyen privilégié de l’interprétation et de l’analyse .c....:........... .: . . de la validité d’un modèle. 

Ces bilans doivent être considérés comme des moyens de discussion ; certains d’entre eux reflètent 
~iijiBiiiIi~~~~~~~~~~~~~~~~~ éventuellement des erreurs ou des imprécisions des paramètres qui les déterminent et dépendent 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:.i des types de mesures effectuées. C’est le cas en particulier des évaluations concernant les surfaces 
..,.,.,.,. . . . .,. ,. : ::.:.:.,:::,: :::..::::::::::.:. ..’ des différentes cultures ; certaines sont plus directement lisibles que d’autres sur l’image, par 

exemple les rizières endiguées par rapport aux cultures seches. Le bilan en kgumes et tubercules 
résufte davantage d’hypothèses sur les surfaces des jardins de cases, et des carrés maraichers 
annuels, leurs rendements et les consommations familiales que d’observations suivies. 

.:.:.:.:.:.:.:<:<~~:.:.~:.:.:.:.:.:..:: :::;y,:::: _,,,. :,:::::~:::>::y:::: Une synthèse des résultats est présentée, à partir de troistypes de graphiques (pour lazone nord) 
riiiiii~~lii~~~~~.:~.~~~ _ :I:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:I::.~~:.::..:’..: -i . . . . . . . . . . .:::.. . . . . . :::::::::::::::::~.v,s~a*~~~~:~:~~~: un histogramme des biens produits en bonne et en mauvaise année, répartis entre la 
;:;$i:i* :.:.‘~~:,...,:~ (.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.,., ..,., ..,. ,. _ . . ,_ ., : : ::..:: .,: :.:.:.:.. :-..:-CL: ‘. consommation locale et les surplus exportables (Fig. 1 a et 1 b); 

- un histogramme de la répartition du temps de travail en saison sèche et en saison des pluies par 
catégories de population : hommes(H), femmes(F), enfants (E) ( Fig. 2a et 2b); 

un histogramme qui montre l’importance relative des 
;Fig. 3). 

uressources en SOIS~ et de leurs usages 
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‘La cunsommatbn de vlande %l de lait est déiicitaire.0.25 t scnl impal&s. 

Fig. 2 
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Fig. 3 - Les ressources en sols et leurs usages en 1986 - 87. 
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L’analyse des bilans en ressources naturelles, biens produits et consommes et travail laisse penser 
que la situation vivriere et Economique actuelle de la zone titiere de Guinde n’est pas mauvaise. 
Que ce soit au nord ou au sud on n’a atteint ni les limites des ressources en territoire ni les limites 
en maind’œuvre. Qn se rend compte à travers la modelisation, à quel point tout ce qui a trait au riz 
joue un rôle fondamental dans la region côtière. 

a) Des ressources naturelles sous utilisées. 

=Au nord, les plaines de mangrove salees, qui sont le sol le plus prise et le principal terroir rizicole, 
sont mises en valeur au maximum. Les portions non utilisées sont negligeables et correspondent 
à des secteurs soumis à des contraintes de salinite trop fortes en l’absence d’aménagements. Par 
contre au sud (zone de Wonkifon) plus de la moitie des plaines de mangrove ne sont pas utilisees 
actuellement. On observe, en comparant les photos aeriennes, une régression tres importante des 
rizieres depuis 1954 et surtout un déplacement de ces rizières vers l’intérieur des zones de 
mangrove loin des villages, de 1966 à 1967. Ce curieux phénomène s’explique sans doute par le 
fait que les producteurs obliges, scws Sekou Toure. de declarer leur production et d’en livrer une 
partie, préféraient dissimuler leurs rizieres et aller cultiver dans les zones les plus difficiles d’actes. 

l Au nord, la plaine non salée, la plus fertile est sous employée. Vingt pour cent seulement de ce 
territoire sont mis en valeur et ce grâce à I’adoption recente d’une riziculture de contre saison à cycle 
court qui peut encore progresser sensiblement àcondition de réaliserdes amenagements. Maisce 
sol, te plus fertile, le plus prometteur, est le lieu d’une competition entre les activites agricoles et le 
troupeau exterieur ; il est utilise de façon extensive par les nomades peulh sous forme de pâturages 
durant la saison seche. 

l Au sud, des rizières de marais non endiguées submergées par les eaux à chaque maree sont 
suffisamment dessalées lors des bons hivernages et peuvent alors porter de bonnes recolles. 
Cependant afin de réduire les aléas, les villageois demandent la realisation des amenagements 
prévus avant l’indépendance. 

* Au sud, les bas-fonds creusés en doigts de gant dans le plateau sont utilises à 60 % en saison des 
pluies mais encore à 40 % en saison sèche. C’est le domaine par excellence du maraîchage, 
principale source de revenus dans la zone. Ce sont aussi des lieux de conflits qui naissent de la 
confrontation entre I’Etat et ses employes (prefets, douaniers, fonctionnaires urbains) à qui sont 
accordées des terres des anciens domaines bananiers coloniaux, et les paysans qui revendiquent 
ces terres et parfois les utilisent en arguant d’un droit de leurs ancêtres expropries par les colons. 

l Les bilans montrent que le riz provient pour plus de la moiti8 des rizieres inondées sur plaines 
salées de mangrove (51 % au nord, 60 % au sud) et pour 20 % des rizieres inondees non salees. 
Les premières, principal terroir rizicole de cette côte guinéenne, suffisent donc à satisfaire les 
besoins de la population locale. Au nord les rizières non salées, trop inondees en saison des pluies 
ne sont cultivables qu’en saison sèche, avec la décrue, dans les conditions techniques actuelles, 
totalement traditionnelles. Au sud, les rizieres de marais non aménagées ont des rendements très 
aléatoires. 
Les petites vallées et dépressions creusées dans tes grès et le plateau sont exploitées à moins de 
50 % par des cultures d’arachide et surtout de céréales secondaires, mil et fonio. Les espaces de 
plateau et de dépression recèlent un potentiel encore important. Le plateau est couvert d’un grand 
nombre d’arbres fruitiers et de palmiers non exploités, mais ces arbres rarement selectionnés sont 
peu productifs et les plantations de palmiers installées avant l’indépendance seraient entierement 
a renouveler. 

b) Un bon équilibre vivrier 

Lesdeuxzones ne sont déficitaires en aucun des principaux produits alimentaires, etce nien bonne, 
ni même en amauvaise années (réduite par le calcul à 78 % de ses productions). Les surpplus sont 
considérés, dans le calcul, comme exportables mais il n’est pas certain qu’ils soient réellement 
exportés. L’analyse de la production ne permet pas d’évaluer les pertes inevitables liées à tous les 
processus de stockage et de transport. 
Pour l’année étudiée, bonne année en zone baga au nord, la quantite de riz paddy exportable 
(2 000 T) est très légèrement supérieure à celle qui est consommée par les habitants de la zone ; 
de plus est exportée une quantité non négligeable de riz traité. En mauvaise annee, on exporte une 
quantité de riz égaie à la moitié de celle qui est consommée à I’intérieurVI. 

(7). Pour, donner un ordre d’idbe, si l’on fait une Qvaiuation grossiAre en extrapolant ce surplus aux zones voisines comparables (situbes au nord de Conakry) 
qut totahsent environ 200 000 personnes et pourraient donc produire entre 20 000 et 40 000 T, œ serait entre 100 000 et 200 000 personnes qu’un tel type de 
zone pourrait satisfaire en riz en sus de sa propre consommation, soit 12 à 25 % de la population de Conakry. 
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Le bilan en riz de Pa zone sud est moins favorable. La population consomme 57 % de la production 
en bonne annee mais 62 % en mauvaise annee. Avec des surplus aussi reduits en moyenne la 
plupart des familles ne sont pas autosuffisantes et s’endettent lors des mauvaises récoltes. 

&a question de I’inégaflté entre Ces familles n’est pas traitée dans Pe modele ; des enquêtes montrent 
que fa proportion de familles autosuff isantes varie selon la situation des villages. 
En pays baga. fes premiers habitants installes près des rizieres de mangrove (SS % des famifies) 
ont de bonnes récoltes. EÇles disposent en moyenne de 3 a 4 ha de rizieres de piaine. Ce pays est 
connu pour avoir éte et donc être encore un grenier a riz. Des commerçants sont instafles dans la 
zone, d’autres viennent de ksxtérieur pour acheter Oe riz au moment de fa récoite. Plus vers 
B’interieur, 18 oh &e terroir rizicole se raréfie, 48 % seulement des familles seraient autosuffisantes 
en riz. 
Au sud les inégalités apparatssent pfus fortes encore avec les meilleurs revenus dans la zone des 
cuftures maraîcheres et un certain accaparement des meilleures terres par des familles aisees 
installées les premières et fadifficulte d’accès des pauvres à faterre alors que des urbainscherchent 
è en acheter. 

La répartitim du temps actif des différentes catégories de personnes, au cours des deux saisons, 
dans les deux zones, montre que si les temps observés par hectare pour les activités principales 
sont Bongs, (de 900 à 1 200 heures pour les rizicultures, 6 000 pour les jardins de case, 1 300 h par 
tonne d’huile produite), knsemble des activités laisse apparemment du temps libre à fa popufation. 

Au nord comme au sud, on observe la prééminence des rizicultures et l’importance prise en saison 
seche par Es transpoti à pied de la récolte et le traitement des fruits du palmier. Le modéle permet 
d’evafuer grossièrement Be temps de déplacement à environ 12 % du temps total de I’activite 
agrimle. 

If n’y a pas de probltame de pointe du travail véritablement crucial. Seufe une approche de zone 
permettrait de Pe dire. La saison sèche et la saison des pluies sont dégale duree, les activités de 
saison seche ssnt variées et l’exode de fa main-d’œuvre a cette période est faible@. En saison des 
pluies, pendant Ea période de labour et de repiquage, la main-d’œuvre locale suffit. Au nord, les 
habitants des villages qui cuitivent peu a cette époque, ceux proches de la plaine non salée peuvent 
se déplacer et louer leur5 bras . 

Les enfants sont relativement les plus occupés ; compte tenu des temps de scolarité, leur travail 
pmductid est maximum en saison sèche è B’epoque de la surveillance des rkoltes. 

En saison sèche comme en saison humide, le travail quotidien des hommes est d’environ 4 heures 
30 par jour sur six @urs ; cette drsréo représente le temps réellement nécessaire à la production 
agrécofe et a l’entretien des bâtiments, périodes de pose et déplacements compris. 
Le h-aval agricole quotidien des femmes est du même ordre que celui des hommes quatre Rewes 
trente sur six jours Cependant, fes femmes assument en pfus I’entretien domestique et les soins 
aux enfants cpi n’ont pas été comptabilisés ici comme atravail de produdion~. 

El est évident que Ee travail n’est pas maximum dans cette société rurale même en tenant cmpte 
des petits travaux et du paludisme qui sévit en saison des pfuies pendant la periode essentieiie du 
travail. e’ôxistence de as~rpkia detravail est inhérent à la nature nGmedutravai1 rwaQdans Eeque! 
fes msrks saisons, !eS temps morts Gaissent du répit aux travaiffeurs. kI outre le temps en Afrique 
n”a pas une valeur ~productivistew comme dans nos sociétés ; on prend letemps de se rencontrer... 
UT autre ph&tomène joue aasssi sans doute dans le contexte guinéen : sous le regime de S&ou 
Topsr6 les paysans ne cherchaient pas particuli&rement à travailler davantage et à produire pour Ee 
march6. Ils se sont repliés sur %‘autoconsommation. Ns refusaient de vendre a bas prix à Etat. Les 
circufations de produits étaient contrôiées et taxées. La disparition des boutiques viliageoises 
n’incitait pas à consommer. Le pays est alors devenu importateur de riz. Cependant après 
D’ouverture du pays, de 1934 à dg67, les superficies cultivees ont eu nettement tendance à 
augmenter avec l’abolition des çontrofes, et des prix au producteur plus rémunérateurs. Depuis 
i 987 SP semblerait que ce mouvement se soit stabilisé. 

(8) Contrairement aux observations faites en Basse Casamance, milieu comparable par exemple. 
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d) Un bilan monétaire Sgérement excddentaire. 

Le bilan monétaire évolue par nature avec la consommation des menages, les prix de vente des 
produits agricoles, les quantités réellement vendues. II a donc un caractere largement approximatif. 
Au nord, par mois et par famille de dix personnes, la valeur au prix du marche de l’auto- 
consommation est de l’ordre de 23 000 FG (a peu près 460 FF), les achats divers de 17 000 FG et 
l’excedent de 18 900 FG en Anne année. En mauvaise année l’excedent se reduit à 6 700 FG. 
Au sud, l’autoconsommation et les achats divers ont approximativement les mêmes valeurs. Le 
surplus de devises en bonne année est de 19 520 FG mais en mauvaise annee il se reduit à .:.:.: .:.:. ~:,:.,,:.::~::,:::::.:::‘, . . . . . . . . ..>.j...q .p:.:.:.:.: ..,. :.:.: 

iiji’ix!ilC~rnP~~~~~~ 4900 FG. ~~~~~~~~~~~~~pr~d~ 
. ..i....<...<. . . . . . . . . :::. . . . . . . . . . . . ::.::. . . . . . . . . . . . .::.,::.:.:.:.::. 
‘~~~~~t~~~~ 

Ces bilans apparemment légèrement positifs, ne tiennent pas compte des dépenses auxquelles on 
.:‘: .,.,,_.,.......,.,.,.,..,, .‘.‘...:.:.:.:-?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,.,., :, .::. <. :::::::... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a difficilement accès ; la reproduction sociale (naissance, mariage, déces), les diverses formes de 

. prébende, les achats somptuaires ou de thésaurisation. L’argent liquide conserve pour faire face 
à la maladie ou a d’autres imprévus se dévalue (l’inflation depasse encore 20 % depuis la reforme 
monétaire). 
D’autre part la marge de manœuvre n’est pas très large. En mauvaise annee. une difference de 
15 % sur les superficies ou sur les rendements supprime les bénéfices. 
Un bilan relativement favorable dans de tels contextes écologiques, ne saurait surprendre dans une 
des régions tes plus fertiles du continent situee au voisinage d’agglomerations ou l’excedent de 
production peut être monnayé. 

8. Analyse des potentialités des techniques de production 

Dans le cadre des ressources et des technologies actuellement disponibles, un modele peut être 
utilisé comme un aautomaten. Le but d’une telle utilisation n’est pas de générer un projet de 
développement mais d’effectuer un balayage tres ouvert des possibilitks des techniques de 
production déjà mises en oeuvre, avant d’introduire de nouvelles technologies qui seront 
susceptibles de modifier profondément les équilibres existants. Ce balayage est par nature 
déconnecte de tous les déterminants socioculturels ; il a pour fonction essentielle d’appréhender, 
au travers d’une étude de la variabilité des systemes productifs réalisables sans transformations 
technologiques, I’avantage relatif de diverses activités de production les unes par rapport aux 
autres. 
Quelques hypothèses illustrent comment les imperatifs degestion structurent le systéme productif. 

a) activités libres 

Dans le modèle nord, en laissant seulement fixés les parcs de sols et la population et en gardant 
le critère de la marge d’échanges maximum, les exportations de légumes et de fruits montent au 
maximum. Qn continue d’exporter du riz dans des proportions comparables a aujourd’hui mais 
l’essentiel des devises est produit par fa vente des légumes. 

Toujours avec seulement les parcs de sois et la populatisn fixes, on a ajouté que les surplus de 
travail ne devaient pas descendre ; on ne doit pas travailler plus qu’aujourd’hui. L’optimum (les 
bénéfices en quelquesorte) baisse beaucoup, on gagne moins d’argent que dans l’experimentation 
précédente, l’exportation de riz et celle des fruits disparaissent, il ne reste que des iégumes ce qui 
montre que cette culture est plus avantageuse. Cependant le riz continue à être produit pour la 
consommation intérieure. 
Ces hypothèses caricaturales montrent la résistance de la riziculture et donc son interêt dans cette 
zone même du seul point de vue économique, point devue nécessaire mais peut être pas suffisant... 

b) variation des niveaux 

Pour le modèle sud nos expérimentations sont plus proches de la situation aactuelle* : 
- En gardant comme critère d’optimisation la recherche du maximum d’échanges exterieurs, du 
maximum de devises, après le calage en bonne et en mauvaise année dont on vient de parler, où 
tous les niveaux des activités étaient fixés pour le calcul. Qn a laisse à ces activités la pssibiiite 
de varier entre des bornes maximales et minimales établies à 213 et 4/3 des niveaux de calage. La 
population est restée fixée et 30 % seulement du surplus de travail observés dans le calage, peuvent 
etre utilisés. 
II en résulte que quatre activités ne se sont pas fixées au maximum ce qui signifie qu’elles sont en 
principe moins intéressantes que les autres. Ce sont : le riz repiqué sur plaine salée, le riz repiqué 
sur bas-fonds, le petit élevage de case et la pêche vivrière. 
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Le surplus de devises est accru de 30 % environ. Le travail des hommes en saison des pluies, celui 
des femmes en saison sèche pour lesquels les surplus de travail se fixent au niveau minimum sont 
Ees facteurs hitank. Ainsi, dès cette première phase, sans beaucoup de variations, on observe un 
seeuE de Ia rézkukwe. 

- $ou.~’ mieux comprendre cette solerkian et Voir si fe riz disparaît dans l’étape SuiVaRte on place les 
niveaux maxima deux fois plus hauts et on laisse la possibilite de travailler un peu plus mais pas 
beaucoup &?O % des surp91us du cas anterieur). 
Ici fa lib&ation des activités permet d’augmenter notablement fes revenus ; ils doublent. Compte 
tenu des bornes inférieures qui emp&9rent le calage de trop se modifier, on observe surtout le retrait 
des rizicultures sauf je riz de bas fonds en semis direct avec tracteur et le d&eloppement du 
marakhage et du sel. On exporte trois fois plus de légumes et deux fois plus de sel. 

. 
c] variath de pIIvt?aux et aqpnentatEQn du prix du riz 

Dans les mêmes conditions que B’expérimentation precédente (on garde Ees mêmes bornes), le prix 
d’exportation du paddy passe de 60 FG à 120 FG et cefui du paddy importe de 120 a 180 FG. Le 
prix du riz net exporté passe de 150 à 225 FG et son prix importé à 230 FG. 
Le riz de marais remonte mais pas le riz repiqué ni les riz de bas-fonds. 
Avec un doffblement du prix du riz, le riz repiqué remonte legèrement. 
Ces expérimentations Oaissent penser que la production de riz n’est pas int&essante pour procurer 
des revenus par rapport à des activités mieux valorisées, le maraîchage, Ee se!, le manioc. 

IV - EN PERSPEGTNE 

Les possibilités d’augmenter la production de riz et des autres denrées vivrières, sur Ea ch 
‘,...:.: ~~~~~~~~~~~~~~ guineenne, existent puisque on n’a pas atteint les limites du potentiel du milieu physique et m&ne 

agie «.<,.: <.i.. :.:.:.:<:<:.:.:.:.: ii. :.:.:.:.: 
.:~r~:ia~t~~~~~~~~~~ les possibilités d”exploitation par les agriculteurs dans les conditions techniques actuelles, mais la . . . . . . . . . ~~i~~~~~~~~ 

~::~::..:~::::::.:~:~::~,: ,<,.,.,.___.: I,<<<..,._ii,.,.,.,., ..,...,. .., marge de manœwre n’est pas très large. On peut dire d’ores el déjà que cette nSgion, si elfe 
contribue à nourrir Conakry, ne suffit pas à elle seule Ce approvisionner la totalité de la viiEe. Or la . . . . . . . .._ . . . . ::;;:laa~::HIT~~~~~~t~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~ croissance urbaine est bien supérieure à celle des campagnes, (6 % contre 3 %). Le seuE accrois- 
sement démographique Oocai nécessite, dans ies CQnditiQRS de production actuelles, quelque 20 % 
au moins de sds nouveaux en 10 ans. 

Quel ferme de U’allsrnative, extension des surfaces ou intensification des cultures sera privikgié ? 
~~~~~:Éi~~~~~~~~ 

:’ Une extension des surfaces en riz inonde apparaÎt possible de fagon conséquente sur les sols de 
iiii~~~~~~~~~~~ 
::::::::::::::.:.:.‘c.~~;.:.~.:.:.:.~ p&aine safée dans le sud de Ea région, ce qui ne signifie pas que les producteurs soient prêts à . . . . . . . . . . . . . . . . :.:.:.: . . . . .._ 

eeconquerirces S~ES par leurpropres moyens manuels (d’autant que le riz entre en conçurence avec 
d’autres denrées mieux vabrisées). pour que fa progression actuelle de Ea rizicufture se poursuive 
sur les sols de plaine non sake, II faudra resoudre au moins trois pr~bbnes : fa makise de l’eau, 
Ba compétition prrür Bes terres 0ntre eleveurs et rizicukeurs et Pakmgemewt de la durée du travail. 

M&~O si I’augmentaticm de Ba dur& du travaii parait possible, au regard du modeie du moins, pour 
produit-0 et donc exponer davantage, il faudra que fe débouché commerciaf soit garanti par une 
poi%ique éçonsnique permettant d’obtenir un riz a un prix conforme a ia 5th 22 la solvabihtb dee 
marché et à fa remuneration du travail paysan. Selon nos observations et les r&ultats du modefe, 
compte tenu du prix du riz, du nombre d’heures nécessaires pour cultiver un hectare. et de ia 
production drs celui-ci, en 6966-37 le prix du riz payé au producteur au moment de Pa réctdte 
n’apparaissait pas dissuasif. Une très grossière approximation montrait que f’heure de travail 
rizécofe était rémunérée à un niveau qui était du même ordre de grandeur que cefui du travail des 
Fonctionnaires. Les prix pratiquks dans rachat de travail agricole confirmaient cette parite. 
Cependant, m&ne si les prix du riz sont suffisamment rémunérateurs, il n”est pas obligatoire que 
fes gens se mettent à travailler davantage dans des société ou les traditions d”accumulaticm sont 
faibles. 

En concfusion, on peut penser que, ià comme ailleurs, si les contraintes atledant les systèmes de 
production ne sont pas levées, et si un contrôle effectif du marché du riz n’est pas realise, la 
contribution de %a région au bilan alimentaire du pays ne peut que décroître. Des innovations, 
aménagements et intensification de la production sont donc nécessaires. 
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Les producteurs se disent interesses par de nouvelles technologies qu’ils puissent maîtriser, 
(semences selectionnees, petit et mema dans fes zones de bas-fonds gros materiel, intrants, 
produits phytosanitaires ), mais redoutent toute intervention dans leurs organisations propres (du 
foncier, du travail, du pwvoir...). Des systemes de regulation des stocks et de prêts seraient à 
promouvoir. 
Mais au-delà des problemes focaux, le cas de fa region côtiere renvoit à. la question primordiale de 
la palitique agricole (CHENEAU LOQUAY, 1989). 

. 

CONCLUSION 

En dépit de sa difficutte, l’étude de fa circulation des objets et des matériaux, la description 
quantitative des actes de production nous paraissent des methodes indispensables d’analyse, 
surtout dans des systemes sociaux ou productions, consommation et Qchanges ne sont pas 
autonomes et 00 ies frontières entre l’analyse de f’agronome, du geographe et de Wcanomiste, 
s’estompent et 00 en outre ii n’existe pas de donnees statistiques. Las Etudes de ce type sont le seul 
moyen de connaltre la production globale d’un terriioire et ses potentialites par l’integration ou la 
mise en comparaison de données de provenance diverse. D’autre part, une Etude de zone peut 
depasser B’anecdote pour s’integrer dans une vision macroecwomique dans le cas 00 les 
statistiques font défaut. 

Laquestion de lavalidité des chiffres est souvent posée ; notre methode pour retenir leschiffres est 
fondee sur la multiplication et fa confrontation des sources d’informations et des points de vue sur 
le systéme agraire. 18 est important de garder présent Ca f’esprit que dans l’utilisation de ces 
methodes, on ne peut prétendre à l’exactitude des mesures. Les chiffres ne sont que des ordres de 
grandeur et certains d’entre eux refiètent eventueflement des impnkisions voire des erreurs qui 
dépendent des types de mesures effectuées et des simplifications obligatoires (les fameux 
rendements). 91 faut souligner que, ni f’enquete aupres des familles, ni l’observation des actes 
productifs, ni t’interpretation de la téfédetection ne sont des processus de mesure pour lesquels on 
peut rigoureusement définir l’erreur due à ud’appareil de mesure* constitue dans ces cas là par 
Fenqueteur, le chercheur ou le photo-interpretateur. En outre, le choix des familles enquetees ne 
saurait constituer un aechantilion representatif~ au sens statistique en I’absence d’un recensement 
exhaustif des familles de la zone. Pour ces raisons, Piees aux Emperatifs de delais et de cooUt du 
travail, OR s’attache Ca recueillir des chiffres aplausiblesa, le modele qui integre et ordonne ces 
chiffres a tres précisement pour objet de permettre la confrontation avec d’autres experiencgs 
comparables. II n’est pas certain d’ailleurs qu’une methode statistique eut et4 plus fiable. On doit 
se demander quelle est aujourd’hui la meilleure méthode pour reaiiser des diagnostics dans lies 
zones rurales du tiers monde. Vaut-il mieux lancer de longues et coîneuses enquetes ou tenter de 
valoriser les connaissances déjà acquises sur le terrain en les confortant par des enquetes fegeres 
et des processus nouveaux d’acquisition d’information comme l’exploitation des images satellites ? 

Un modèle comme celui-ci permet de représenterdefacon assezfideie un ensemble de contraintes 
qui se situent au niveau de la vie matérielle ade l’ordre des chosesn, Btant entendu que ce sont les 
rapports des hommes entre eux qui viennent surdéterminer cet ordre des choses. Ce modele a donc 
un caractère réducteur, il ne saurait être confondu avec la réaliie dont il n’est qu’une forme de 
representation comparable à la carte. II vise, par rapport aux systemes productifs, le même but que 
la carte par rapport au territoire ; être plus adapté que le langage ordinaire à une description des 
interactions complexes du réel. 
II peut cependant être utile de deux manieres : 
- utilise de façon analytique, il fait apparaitre une organisation du monde physique, reflet des 
rapports de force et d’un certain nombre de structures de la societe Qtudiee (choix dans l’utilisation 
des sols, division du travail, etc...). La distance entre la gestion actuelle et d’autres gestions plus 
optimales, au sens physique du terme, attire l’attention sur le gaspillage de certaines ressources, 
met à jour le poids de certains comportements sociaux. Cependant la mise en evidence des 
processus et des circulations dans un systeme agraire prend toute sa valeur si elle est 
accompagnée d’une Etude des comportements en fonction des daMrentes logiques en jeu et de 
l’analyse des dynamiques. Les enquêtes qualitatives a plusieurs échelles restent indispensables 
ainsi que l’observation de couvertures aériennes sur plusieurs periodes. Approche qualitative et 
quantitative se complètent. 
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3 - utilise de faaçon prcspective, ce modèle est interessant comme instrument de ccmmunicatbn ; il 
$$ do% permettre de ccmf~~nter tes opinions des acteurs ccncernés sur divers types de gestion des 
g$ 
@$ 

ressources et censtttue par Ia un moyen d’interroger ces acteurs sur leurs rôles par rappcrt 23. la vie 
materielie. Ce peut etre un mcyen de concertation sur te dfSveloppement. 

y:::::: y:::::: 
j$$ 
#$ 

Bntrcduére dans !e mcdàks des hypr3thèse.s sur tes lCkChniqur3S nouvelles & ~nVkag5r ne pcse pas 
de prcbkèmes insurmontables au mcdélisateurs’il peut reunir Iesdonn6esccncernantces activites ; 

&ji iQ faut interroger les interlocuteurs cm-maissânb bien ce type de zones et de Gechniqwiis. Un riz 
$$ selecticnn6, des am6nagements hydrauliques, B’amélicration de Ea prcducticn d’huile, des 
$$ transports, etc, peuvent être Qtudiés en tenant compte de B’evokrticn des conditicns 
$$ démographiques [naissances, mortalité, Qmigraticn vers Ees vilEes...). S~as la ccntrainte de ces 
$$f$ hypth&ses le modèle permettra de calculer de ncuveaux Mans vivriers. Mais la ccncertaticn sur 
$$$ le développement envisageable et E’elabsraticn de scenariss est plus ccmplexe car chercheurs et 
f$$ adéveloppeurs* n’&cluent pas dans les memes univers ni selon les memes fsgiques. Il s’agit de 
/fi tacmer un espace conmkm entre recherche et actiûn CB partir des questions que se pose le 
:Es d&elQppeug. 
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