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RESUME DU HEMOIBE 

Bamon est une r&im favorable au dheloppement de la eulture irrigu6e 
du ris. En effet, la r&icm a des potentialit6s hydrauliquh importantes, 
un olimat aux pm?eipitatima abaulamtee et sa te&raWs relativemnt 
peu aeldee mIeo m humidit4 pe- teetunepcroportimimporhntede 
oola fertile% Zkkplus, lapopulaticmautooht~ (1eeT~ti) pmtique 
de faqantraditiamelle lacmltxme plm.ialeBpri~ Maie eetterisioal- 
tmsost soumiae auxal&sclinmtiqueaetfcmcnitdes rendementsrelati- 
oeo3ent bas. 

C'est sane doute pour toties ce8 naieons qge le gowernement voltaïque 
del*@qtae a dBcid4 aveclhide de laB6publiqtmPopulaAre de Chine, 
d'~~rlaplsineBeBsnzoirpourIsri~~t~irriga8e.DBbuté 

en 1977, 1' ~tapri~finea1981.Ilaccmaiet68.la.sriseen 
plaf3edesinfm3tnrc~sn6aeesasetsB~irrrigsti~ PotlrrieuxmILta- 
bilimr les imwtiaeenrents, l*Etat roltx&ue a &alerpent favoried 
l~inehllatiam deun effectif Important de migrmts mmpte tenu du mua- 

peuplement de la r&iorh 

La modemitian de l~agricmltnm et l'installatiar dos migranta, opnt 
entrain6 use &oluticm mpide de l%waqation du 601 I les mperfioiea 
aultiv4esee 8ontawmae8,levilhgeata8ai~*ost agzxmdi. Cette hlw 
timaentmin6deeprobl&mesde dhpmibilit6enterre,de mmtatrretioo 
delQmirœmeaent et desproblhmes soeimz Enfin, le r@me fonoier 
tzuditiamela Bt6mdifi6rprro lapreseimd(bzogrephiqu6 etl@erpropr.ia- 
tien de13 terre8 anoestreles. 

MCTSCIZS:Am&3amment;~eole;Bezam3n~~; 
Bisioulture ~Bvoluti~;s~; ooaupaticm # 
-t ; lu%!?zation ; 



IBTRODUCTIOB 

b BurkinaFseo est m paya mubmwmhdlien qtd s'&ed 
mm274 2OOk&,entre leMe'li,leBQer, leBenh, leTogo, leGhana, 
la Côte dt'Iv&m. C'est un peqm B meatim esf3entiellememt agde0l.e~ 
En effet, le 6ecteur pzdmaîre oooup plu8 de 90 % de 8a populatim 
activa Cepen&ant,1eBurHnaFaaownnait& gmmeeiUffîmltde 
agrïoDles Udementzm autre surdgime crlimmtîqm~ 

Lepqqmlltêtr4B divi6éexltroiagre9dee e-8 alimtiqtles 
8uautdris&teobacnme par-0 pluvbm5trie plua oumoinsmédi~ t 
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soit plua de 50 % de la superficie totale (soume t EEBIE DIW@W#=CI 

lgsl)* 

La faiblesse ddmographique de ces rdgions a corAIt B l%ns- 
fallatiun de o&ms pour une meilleure rentabilît6 des mhagements. Ces 8 
soloarer~~~nten1lrsjarifé(hr*p~~sul8ossi"etdes~giosul exMrun- 
rianteh 

Lhn~ment de ces rhgions et l*In&allation des oolont3 a 

sans doute eu des oondqyences atm 1%0cupaticm dn sol. C'est pour 088 
raison8 que mm8 avons ebofai ocaaw thbme d*&ude t nhéplsgearezlt Hydre- 
agrhole et Occupation au solff avec 001~~~ emmple la plaine de Ban~. 

La.pbim dsBammest sltut5eaumbouest &aBddnaFaao 
B une sobautaine de kn aunord de Bobdhnzla~~so (CF. Fig. no 1 P. 3). 

Ces coordœm4esg6ograpktqUes sœatt WI0 49tdelmgifud6 6Uest, 
ll” 19' 30" de latitude no& Sur le plan admhîstr6Mf, le rlllage 
&eBanwmrel&ve de laprmince duK&iddouguuplus ~iettlihem~tbp 

d&artmuent& Djîgodra quitotaliseune populatimde 14 242 hsbitsnts, 
r&artiedm814 villagesdcmtBsPE~Erîgd~ocllllmare en 1909, Bansen 

s'6t,end cmr emira 48,296 kd! (auperfide obtenue gkce aux lidtes 
iniüqaéespar~etrut~ares).Au~ce~~t ghkalde lapoprlsfim 
en 1985, ~II y a a&&& 5 593 habitants. 

013 y a00ede de B0boGDîda88o par deux routes prbelpalss : 

-&plar, lmgw,dle deBo -v qd fait 

170 Ian ; 
\ 

daplus~otarte,ctelle de BobdUnd~res~so mi 
fait 6okm. 

Ces deux routes aant earossables et pzutioables en toute 
8ai8une 

l *o / 000 
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l")-Un objectif &n&al qui est de dhermîne rlerôlede 

nhmhagement hydmwgrh3ole dans la dphawpe de vwptiaa du sol ; 

2O)- Dee obJe&.fe dp&ifiqueaquiaep~réeententoanme suit: 
-leJx%mMemen tdetousleLI6l~tcJentrantdansla < 

notion d~ocmpation du sel ; 
-ce~~erl~owupationtradltiœmelle dueol; 
-analyeerlesboalevere6s~ented~~~s~t hno- 

mîques comrs$outlvea a l%uhagement et leur impact 8ur l*&volutiao. des 
ouperficries oultîm?es, de l'habitat, et du r6gime fancîer # 

-nows analy6ercns enfin le rôle delUu&agementaur 
lami6eenvaleurdelardgimo 

Pcmr mener & bieneette thde, mua avons adopter la m&ho- 

dologîe mi-te 8 
- ~43brchs a ecmllsntaire ; 
- enquêtea de terrain. 

lbua avom exploit6 1 
-des ommqee conoernantalea dœm6esnaturellea et le6 

ampeetstedmiquea del%m&agementde la*m 8 
-648pboto4t6riexme8 ae plu8ieurerds6iaa8, ourtout C#elles 

a~téesavsnfeta~sl~sarQzegenent,~iaBs oeznerIt6voltxtiarde 
1'000u~ti~ du colo 
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-une enquête par questionnaire B aonetitu6 la &tmi&me phase. 
0 A eet effet' trois qasstîatmairee mat 6th 6tablîs t 

*unpmnîerdeertîn4 Bappréaierladate d'amï6e ou d’in+ 

tallatîondesmigmnts, le de& d'int6gcatîoez~umîgmintetladi8pœG ' 
bîlitt?(lerrterres ; 

*un aeoan&, pour spprkier leniveatz de oohabîtatîan, les 
r6percmssîon8 &entuel.lea del'am%mgementde laplaine ourles 6yut8Pss 
aedture) 

* enfin, uu qtmrtionwire pour apprdoîer 1'4volutîm da r4gî- 
m foncier, les~bl&wm de oonflitaet de restauratîondea sols. 

Leediffîeult&renoontr6esaumura denosrecherohea mut 
esaeritîellembnt de troîa or&86 8 

Pour appr&ier l'&olutîon de l*ocmapatîca du 'Bol 4'uu ter- 
roir vîllageoîo, il fautdiapomrd'un certainnombre de &&es. Il 
faut avant tout oœmaît3m les limites afin d'kaluer la maperfîoîe du 
terroir et d'apprkier le taazx d*otxmpatian dn sol. Ces kmndes 6ont 
diirioilerrBo~nir(ou,n'er2stent~1aepes)wlni~udsl)~ 
frstîcia C'est aîwî quenouaavone 6tdaaen6Btravaîllersveodee lîmî- 
tesdrtemms~ bl*aide dsavillageoi& Ceelimites ontét6oaltmJ.6e8 
a-0 le somptern: B%me mobylette. 

Les photoa de 1975 cmt Qt6 dîffîoilee B trt3wer. Eri effet, 
elles n'sdotentpau Bl'IGB (IneMtmtGgogwphiqos &uBurkina). A#rr 
del~~rwherohers, nou6leeavona obtenueebla~pr6Oentationde 
l'@JIS (Organiwtîon Mondiale BS la Smtd) 8 pais eellem-ci mnt de8 
mo8aZqueb. Ce qui fait qu'a@6 înterpr&atîcmnous avonur4duîtles 
ealquea (d’ixaterprétatioa) b tme 6ahell~ beaucoupplwpetite. 

‘.../... 
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- oolleote des denn&~s 

Au dt6tmts de noa enquhes, le8 pqmEm6 ont ht6 soit rétit 2. ‘ 

8ents,ooitfoumïasaientdes bformationf9nerefl6tmtp38 lark.lit& 

MaiSP~cJ~O~tACqtli8 hXCWIlfbIlCe, leSpprysa9s 8e 8CSXtlBO&d8 

beau00up plu8 0oopdratif~ Le problbe de logenmnt etest p086 B notre 

arrhde caz il n'y waitpaa de100al dhpadblee p~urnou~ accmfll3.r~ 

De ce fait noua avow 86journéfaa dmîcile duDirecteurdu~tre. 

h8 -teLtS de ~Otn,tZ'6W~l8CdpZChIltéseip tZOi.8 

grande8 p6StieS $ 

-lapremAhepartîee8to- de aux donnée8 géndrele8 

dumîlIeunaturel, %.le ~~8entelemiUeuphyaique ethuminainei que 

lesactivit-ils 8o0io-~omi~8tradifîœmelle8 ; 

-ladeuxi8ms partie traite de l%Wtoriqm delbmSuagep3Bnt 

et de8 diffkexlte8 8tX!UOtWXe8BîSe8~p~pSr~B~ 8 

-latrol8i~,~meten tiaellOele8 rapport8 qd exihent 

ent3sl~eVolution del'occl-~lrpetim~s;oTetl'sua~~ntde la plaîzm, 

elle abwde @lenumt le8 probl88es li& B lbmhagement. 



REMIERE PARTIE 

LES DONNEES GENERALES DU MILIEU 

f 
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Dupointdeme @ologique, le bast3inversantduGuhown 
oorrespoe3dBtzneépsissec~~8édimenfairsgréaeTzeedel'iPfrac 
aambrîe~ Lbrpilementdes Btagea prdsenteune dispositionmonocUnale 
~t~t~18gerpe~o~tQ~ataoriEsu6et.~a~l~~slithY- 
logiques et structurales expliquent en grande partie l*intensité du mai- 
mssementdans certaines zone8etladfspositiaoldes~sbydmgrapbiques 
prbcipaux et des gouttihes de %a+&aciew orient68 nord-nord-est/sud- 
sud-ouest. Lesla&eauxcuirass6s cmtla&me orientatiung6n6ral.e ainsi 
qua leural~ment. Lardgbnde Banzauesttxwwx16e d'est enouest 
par les fozmatians Uthologiqgea suivantes (CIF. Fig. no 2 P. 8) 1 

-lesgrèsroms 1 gr&socmpe,&s,dursetho~~~&nes; 
- les schistes de Toun t schistes verdhes et riolacés, 

alternés aveo des gr&s finmîeac6s,pr6sence d~intemalationdolutnitiques 
silicifi6es et des lits de cherts.Onytrouve d'assez nombreuses intru- 
sicen de doMrite L altdration en boulea, visibles dans lee 6boulis des 
esoarpements. Ces formations constituent des mamifs aux alentours du 
village de Bans- et sont souvent aoiff6s dt6paiases ouizasses ferrugi- 

netmes ou ferrigïno-baurïtiques. 

ks dîff&rentesformatiaw ghologiques erpliquenten grande 
partie la mise en place des dîffkants typa de zwlief et la direwticu~ 
d*&oulement des coure d'eau.. 

1.1..Amect toWmmh&me 

~~giondeB~zoaeetrm~mb~~rememsnt oanplem de 
oollines, de plaines alluviales et de omettes mal draindes. De l@amc& 
verts l'aval duvillage de Ban5on on observe les types de relief suivaut: 

- Les reliefs gr6seux 
Ils fomnentlapartie ammtawident6e dubassin du&mhouth 

Ils 6~t~t~~6s~dsspentesforfesetdesefflarrements de grh 



8 
I  

Fi9 no2 @RTF ~LOGIQUE @DMAlll 
EXTRAfi DE LA CARTE AU 1/1000000 
~lJilwon6la*lagleotdumnrrBRGM 
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et ae octnpcmnt aa reliefs montagneux pctmnt atteindre 450 PB et 600 pi 
autitndo ; les relief6 collinaim8 sud aitu en oœxtreba8 des pr& 
daenta. 

- Le8 8urfacea cutra88ées 

C!e aont des dalles ferrigineusee en positiaP1 de plateaux ou 
de butte8, ou aecroch&38 B de grandrr ver8anta~ 

-La plaine de remblaiement dnMouhow3 et de8 ba8-fade 
sdhcente 

LeMou&Pnccmleaacentre d*me plaine de zwnblaîement 
00ll~~i04lltMal ~111 alluvial, de 500 m ae large B lkmnt, a0d la 
rdgicn deBsnz= cozditue la aane bas8e. Cette grande plaine est con8- 
titde de valUea, de cuvette8 et aépre8sia B lxmxdation anmelle de 

i~aurée,derparaie~ 

* lavalUe baPlandi ompred:tanbmrreletBe berge r&uit, 
unemarrepermsnente; 

* le8 cuvettes sud du I+¶auhorm, lidee au Blio, a-0 t la cuvet- 
te deBanaon,lacuvette ouest&eSokorola,laenzvette est deSohro~ 
Ces omettes fonnent un ensemble assez complexe de dépreesioos marhgew 

ae8lîmîtde8entre miles etaufsudpardeemôle8 cxdzd%setrerale 
EIauhoun gar aee 6018 B ~ete~~iregPlfsdbsl~~sallwisle6 

ayantcr~pcrrti~tédsp6ss6derde~~bancsssb~; 

*Lesmarais de IrrDuumbaetdeSoko~la t ils oantlimït& 
wnordetau~~etpsrdseaairasaee,austtdpsrtm6 eaoienne ter&- 
~alluvialetrh3 6tt3~a~.optr0wB 6galementqwlque8max7es î6oldesau 
milieudesbano8allmdaux&uMouhcmn.Aud4st &S~larr'bfab le 
l~da~~eten~~gaucherrnegrandeplafnerllwialede230~ 
Le8 soneammhgmme8 aontre*tdes contre lespoteauxeuizw868, les 

le-8 alluviales dominent de plusieur m&tree le8 a6p388im8 voisines. 

\ 
I 

Le ba438in~er~ant au EIotbtm et BS w3affl~3nta, en amont 

deBanacm, de situe entihementsur le8 gz%sgzWUres, plrtre~id.i8- 
rement 8tar le8 niveaux gr&804&iateux avec ealciaiX% B 8tromatolithes~ 

..* / l .* 
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On peut 6&ement sipler la présence, en t&e au ba8sJ.n au M~uhoun, de 
nombreux ailla a0iérithi~f3. Ce8 gr6s sont fortement diaclad3 et orien- 
tentl*&wulement des eaa 

1.2.- COUXI d’eap 

Cour6 a'eau pe rnmaent,leMtmh0un~nd~source8,70lan 
auml&ouef3taeBoboJ)ioulaseoaarle~zari6 a*~altitade~-ds 
500 I& LB, il porte le nom de Dienkoa (CF Fig. no 3 P. 11). Se dirigeant 

enmite vers le nord, elle reçoit en rive gauohe l'affluent Plandi qui 
vient de l*oumt. Puis tomme bntequement au nord-e& au niveau dn vil- 
lage deBanzan, prolongeantlePlendir 

Lebaeeinversa31tduPouhouncommeune 6taperficle ds 
2 820'InB.~amontdeBaneop1,1t~~iseementde lavalldeest de 5 & 
8 RI. LeHcrubo\mestle fleuve le plus important de lar&ïm.. Le débit 

6eprhente de lammihe suivante : 

- amt nroy~a -1 t 10~6 II@/~ ; 
-d&it&dnnm t 1,135 43/s : 
- ahbit - t 80 gp?j/S. 

Ce amt favori8e une capecitd de caduîte Veau de 

1.84 ds. 

Le tableau oi-deaauuu prhnte lea &W.ts moyen@ mnsuela 

du Mouhoun 0 Baxwm (CF. 6galenmntFig. no 4 P. 13). 

!M&g ! Jarr.! F&,!MILICB !Avril! Mai ! Juîa~JuiL~Auût 1 Sept! Oeld 10arhSo.~ 
m---mm------- 

+%,: 3,06; 2,W; 1,6f 1,23; 3,13: 5*57: 5.61; 17,+ 61,p: ~0,+,77~2,~7~ 

/ 000 000 
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Le~i~J~~llet~orrespoaJdBlaIsrcplt8edesearnet 
audébut effectif de la eaism des plai96.La*îods dsrr plus hautes 
eaux 8e 8itue 8xz aois de Septedbre. A la 8taticu de Bfuxœa, l8 d8te 
rddiansdd puaage de la crw mamelle eatdu20AoÛt g une amh mur 
dmx le débit mmimal bd phente pntm le 12 AoÛt et le 8 Septembre. 
Le débit d*&îage en Janvier est de 1,135 m3 /S et d, 0,702 e/S en 

Juin. Lo d6bit 
teasire est ae 

t 1 1 
! Ande f D&its vn6 WlUW318 e/s !l)6blts - 8unu8l.8 */s : 

i 
1972 

f 
6.4 

t ! 1 
! 1 1 5315 f 
I 1973 i 5,? : 60,0 1 t 

i '974 ! 30& t 238 I 
f 7975 f 11,6 1 83.2 1 

t 
1976 

t w 
i 

i 1977 * ' 

w17‘ : 

I . 

1 t 10,6 80 
t '980 f 9.76 

: 
83.7 

: 
1 1 

Enplua d%dwbml, ilradrrted'~tYS8w~.r8 d*WUfrpartaafrr 

d6wl8rtQiakoœt 
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Fig *f+ 
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- le Blio oîtud mur la riva droite &u &uhotm et qui emt 'bo1 
0432r6 abu 52hdttw. 

l *e / l ** 
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b tableau 0bdm8oua prkente les domn6es mzr le8 gdt3îp3.- 

tatiaais, lt&aporation et 1Uumidlté (pkbde 1955 - 1974). 

; MOIS ; Jan&.f HariA& Mai f Ja5.n; Ju5lf Août; Sept: Oot.; l?ovi; Db.; ' 
1 t m-f-*- f 1 +*- 1 I- 1 ! 
; Eb+oQaatictn* ' 

+- -+ 
+ : 

! 1.3 3,4 52,6! 235 1302,3:204,6f 56‘31 13,41 2,5 1 

: (-1 ;-mm f ; 20,8; -+ 91,6:136,5; --+ t-- ! +- 1 -: 
! 

hrmytim 
g215 :225 1249 Il95 1150 tloo ! 67 I 50 1 51 : 84 1130 il72 f 

: :-- i-1- 1 ;-- i- 1 --+-- 1 1 1 1 --; 1 

1 HwddSt~ (%) 1 28 1 27 1 34 1 47 1 58 f 67 i 75 1 71 : 77 ; 66 f 50 f 36 1 

Scnaroe t NBfkologie Natimale 

< 2;2.- fpenDihcatpre. VOI&S. inrrolrrtiC8l 

Iiate8cp~~moyennesnnuelled8la~~deBeM;ooZe8t 
ds 26,70 c za m mmmells mixbaab est de 28,2O C la myenne meta- 
maelle m5nîmale est de 12,1° C. 

Ler&imthezmïqmne&ang8pa6fae3d8m3rkt~ntdel~oaoolt 
ver8lhmtl;ilest inflaena~~i~lementpsrrlepro\roe~8ppe;~bnt 
du soleil qui fait alterner quatre 8aison8 t 

-~~~~a~1obstule~~~tdtA~lar~~tkS 

-8 W1h8 peuvent atteindre 37,5O c (alfLeab ) l t 23,2’ C 
(minîndr) pour le pois d*avril, 36,2O C (mmbmle ) l t 23,6" C 

(8inimle)pourlemoisdePIal~ 
-~#ite~fkaiahedeJuîllet7LbÛt; 
- une petite 8aWm ohsu& on Outobm ; 
A me grende saisan fkalobs en lUoemb~~ero b8 moyen- 

&OS -~eII 8Otlt d0 34,3’ c (- ) et 13,e c (- )pam?~ 

mois de D&e&re, 34,60 C (maximale) et 12,1° C (mhimde) ~pur le moi8 

t:, 
/ 000 000 
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Le tableau aidleeaoue prhente l'&olution des moyennes 
nmmelles de tempdratures de 1955 éL 1974 (CE'. &alementFig. Ho 6 P. 17). 

t MOIS 
t Il Il! !I*l ! If ! 

I 

; J. ; F. 1 M. 1 A. !Mai !J~!J~!Aouf!Sept!Oot.~ov.! Ne.! 
1 ! ! -f---- ! ! ! ! +--- -+ 

-I 
! T" - WC f34,6;37 138 ~37,5t36,2~33,~!31,7i30,~~31$~33.9~35,~*34,~ ‘J 

: 
! -+ ! 

-3 
-+ 

+ 
! ! ! ! ! ! 

! TO mbîmale OOC I12,1!15,8~19,8123,2!23~~122 

--;-mm- 

f21~~21~1!20,~~2O~f16~7~~3 I 

J 1 1 1 1 ! ! ! ! ! 1 ! 1 1 

L*&ergie 8oladre &hle(memm?e sur le pyranudtre de 
BoboJ)hulaaso entre 1970 - 1975)esttrhimportmt. Lemiuimmeat 
crupérietrrB2300j~es/oPed/j0m:dbFBrrierBJ~et~~~b 
1900 juules/~/ jourlarestantde lkde. Ladur& Bbl~ln8olatiœk 
mtmîmale est atteirrte en Janvier (9,26 H/J en moyenne) 1Qin n*atteint 
janrntCIladxlr6eth6oriqusduj0prqniestd412,7H;~~~l 
d*ineolatiap1 est atteint exa A& (5,lO H en moyenne). 

Les ventcI mqune aont faibles ( en &&a1 înf&ieur B 
6 q/S)vdrem&œtrh faible &Septembre BBwmibm (înfddeum i 
4 q/s)* Le8 vent8 alrarnnntssaarttde19~~~BF~erl'~ttrnt 
deMaraBO&ebrela!hmm. 

LeeventrrdeaaasaraP,i"raieettruridesMufflentpendonf 

\ 
I 8moîs mrlar4giaa,ee quifavorhede bomeapdcipifiotiam~ Lalumh 

nooit eet awai favorable &lhgrieulture. fiea faeteure diîmtiqxm6; 
lerelîef,lQydmgmphie oatum 3nfluence mrlaforrpatiardb8aol& 

000 / l *o 
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3.0LES SOLS 

3.1 l - Leseolenindrraurbrpitll 

Ces formatiane eemblent avoir surtout pour origine, la deil- 
lel~~allaaale&uMQuiunorr.~6elorrr~8~~ des- Elles 
sapltpfmticulihement a6d0pp688~ ncuA&BamimotdeSokorola~i 
que paralUlementaproollaWreede lamw~nord-eet. Onlesobeerve 
Bgalexmtentre 1eBkmhcnmet lamue m&est. Ainsi que quelqueslem- 
beauxdans lavallde du Plendi. Ces sole cormspoardenta~affl~te 
roehetd Les eolamWka~bnates eontïncultes.Ilsn'ont eacunevaleux 

e%==a-* 

%2.- Les eole Peu &rol.u& 

Ilemintde dmxfgpes I 
-laauthoeole t îlegz!cmpeIltlee fftbweee, 8swntiellment 

fe~s~l~~roincrpisollthiqrrse~fs8s~s~~~t 
toueles p6ri&Wa Anondablea, L%neembledbeaot~tietno~et 
est-.-ilote i8ol68aui5ua&lxuuh#tmlînJîtexltleartroîe 
omettes au xwra ae sokorolp, 
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Il6 8oZlt okuBS& plUSlî le8 SO18 fSZTU&netx t~~itmX le88i- 

v6d. Ils n'ont qukne trh faAble importanoe par mite de leur mrfaoe 

XWt?XBinte.Ce SO&deS 8Ol8,apte8aUXaultuFe8 d'hiV?NW@h b8tms 

h3@d8 fk?&UDtS i!l~tle8 E5Ol8 feYTl'Xl&ineuxtrOp~le88iV~ i 4CU+ 

or6tian ferruginew39 et 24 tâchea Ce sont de8 sole psuwes du fait du 

lessivage qui le6 a-60 de8 nmtihee organiques. 

3.4~ Le8 8016 bYdXOW*S 

Il8 SCUlt lBgrouP& 8n trois SOUS-Ol688eS $ 

-lea8ol8& bybam+îe totale et perarsnan te t il8 se 

limitent axu œrais qua81 pe 2smnant8 et a= mare8 ; 

- les 6018 à v totale et t- 2 cm le8 

retruwentlel~de glafA8auira886,enbo1&.re deamami8 de la Dowah, 
de Sokorola, Bl'eet de8mssAs entreB8msonetSokorolaetBgau&e do 

~i8ile~OkCUM~,EUl6Udd6la.DoUllibCL~ 

- les 6ols B b@mxmpMe de pr&mdeuretmommmntobli- 

qtrs8de ~Xi43~ t -8 80&3fOZYlWltUWbaads8trèl3~1CI&eqaibO2&3 

le8 ooteatn au nord de Sokorol& Ils 88 ahbppent au 6ud du madgot 
deBMEcmenbordtzeduglaciscuirase6. 

-8 6Ol.8 8ontnhrnrtquementtra8riohe8. Leapaymaml~pJxh 

tiquent la rishulti pluviale. 

4.-VEGETATION 

Lu rdgia de Bamon est peuplhe dte6p&e8 r6&tales de typm 

8UlldE&e&h8 forrfiOXU3V6gefa;le88tli~teM!!e di6twmtt 

-mur le8 c0teamquiavoiainentleaplahes etarnrsttxmde 

&Ul8OKk, le8~6&OOS liepease6 le8 plU8 C-8 I wSiabdf%=, 

Mtarium mi- C~tumdiverrr,Ghiera~gal~is,Saba 

-@--~, RI--- a8ida,ImDerlinîad&a,StenmUe,metigoro, 

Butyro8penuunl parkil, &Aada afrioana, Gadenîa diver8, Iannea aoida, 

Afœlia afrîœna, l to. 
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- mr lee berges du Mouhoun, les prinoipalee eapboeer qui km 
axnpxmt emt : Bergia aurioylata, Onaoba apinoaa, D~OEQYYWJ paespfli- 
foxmis, K6gm oenegalezmis, cola laurifolia, Vitea sp, eto. 

- mr leur 1Mes voiaînes, aowent cultiv6es en mil et m&, 
lesvieilles ja&ms aawtwmposdes pawqu~exizl~ive~entd*E&ada 
abpd.nioa et d~bisena pmroleo%e. 

-stîrleeplaine6alluvialea &hydranorphiete~ire 6e 
distiqaeunevegétatiangraminéenne dense8baee d~Andrepogm6eapous 
les paxties les moine inondt?es ; le8 paxties le6 plu8 basaes aant B ba8e 
deV&iveraauxquele 8ex&lentfr&tmuent deem%ustee r Mîtragynainetir, 
Pbyllanthus reticulatuu; etc. 

- mr les maraia la flore ripicole est MS d6velopp66 ; 

elle e8t ligneme avec Fieu ocmgelmis en peuplemexlte lloaogbs, Rafla 

vinifera,Phoen3xreclimta,etherbam?e avec leV&iofsr~bordtrre, 
eneaulibre de~~~scyP~Bes(C~auric~,Kyll~erectS, 
Surpus, etc.) Vomis auspidata foknwnt des Zles flottantes. On peut encore 
signaler !Qphia am3traJ.i6,-Leer8ia hexanba, Clappertœliaficifolia, 

Serbenia sp, eto. 

Tk tableauci4esf3ow5pr&ente leenonmde qyelqpesr&?taux 

de Bansan et leur utilit& 

MClISbh ! K4nkeliba i Golob 
II mîeranthum t 

i trtilis6 pour faire dea paniers et 80-r; 
qiidwa) yepIbludieœ 
t f 

. . . / l *o 
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! Nom8 : Nom en ? 
t Nome 
* Scientif&uea~ français * t *1ooal * Utilitds I 

1 
; Dioapyro~~ 1 1 
1 me6piliformielf - 

fh 
1 b-4 

; fruit atlorh oont3mé 8 soîglle la 
* alxmrwe I 

+lîera f ! 
! - ,ti4emgalen8ia, 

So*t3 la dywnterie, iiimxhh, lmnniea I 
f 

i i 
p*r- * m 

i i 
tclp f ! gziy ,’ inccnmu 

i 
t f 

Lesfa&etm3 plnysiquee onturkeznlaticad~iaterd@ndanoe. 
En effet, le mlhf, l*&ydrogayhie, le olîmat oonjugwnt leur8 effet8 
pom:~~t~~odeeenpfscedeediffd~~~sdesols. 

. . . / a*. 
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Leta solf~,'le olinmts jouentuurôle important dans lami6e 
enp~desdiff~tsfypesde~~~~~C~est~iqpe~~6 

eapboerr vé&tales sont ewaotéristiquee de6 sol.8 -8, B'aatres 
aeM380lapetlgmfamad. 

lihlfin, lbtitité&spopalaticmea6penden &2?ade partie bs 
l*enemnble de ce8 faoteure phydqaes. 
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Ils'agitdescrspects~et8ocio-éc~~qaes de la 
rdgicmavant 1'an6nagementde laplaine deBarman. 

1 .-MISEEl?PLACEDELAPOPULBTI~ 

Le prentierbabitantdeBenzonest originaire de koutseni, 
petitvillageTcnrssisneitutS~SoddeBanzaarsnrl'aseBo~~aPk 
L*ancrBtre fcndateur du village de Ban~ est un chasseur d'ethnie 
Ttm8sa Un jour& larecherche dugibier,ildhuvritle site0 Il 
le truuva intemssant et auafib de s'y installer avec ea famille. Il 

bma&l~rs lenosa~Ban~anaulieuoinsid8camrert,etqrri signifie 
'Qsoual'~~~endialecteT~s~. 

Cette premi&re fpmille fhtparlarscrite rejointe pez a*kwp38 
familles &alementd'ethieToua'partssifm.Levilhge a&6 &lifiB uuxune 
sœ3e exmdde (cela pour pr&mnir l'effet des ercm ou de ltînadaticm 
en ssicron plm). De park et d'autre,, me trouvent les mmm,et lear 

bau-faah 

I gpmntavecSamidedenanbmuxrdgrentrr(l'knm aborderœmenprofa+ 
aeur 8eB attpects aazm la troisi8pw, ptiuttie). 
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L'Wmie Tuuasian conutitue un petit groqe z+parti dam la 
pmnrince du Kén6dougou et de la Como6. C'est un groupe trb ddentaire, 
qui se ddplaoe zarement. Lés Towaian cotaient d'autres petits groupea 
ethniques oamm lesSenoufo, lesBolm, lesSamo&o, IssDyoula, les 
Wma, lesGain, leeTuZlca,lesKaz&cro.Enplus dudialecte Toussian, 
îlsparlentle dijoula, pa?ewe deleurcontactanoienaveclesB~ 

dUM.i. 

LesTcussiandeBanaon, pratiquaientune&ne mligion, 
l'Islam, l'introduotion du cbristiauisp8 a'dtant heurt&3 B lme vive 
oppositicn de la populatio& 

L*organisation sociale traditionnelle est de type coanmmaw 
tairee Le village est irktall6 B proximité du rebord du plateau dominent 

la plaine. Chaque concession eat un assemblage de construction de fomm 
cubique, parfois cylindrique, B toit de bauoo. Elle rassemble une famille 
patriacale dtendxae comprenant plusieurs mkages maiutmus sous l'autorité 

du plus ancien du lignage, La conoession regroupe I le chef de famille 
et ses &ouses, sesfr&esetses fils et6ventuellemntleu.m 6pouses 
et leurs enfants. Elle estl%mitdaocio4caosoPriqus debase. Levillage 

possMe sonterritoire quicomporte les ccnoeaeiarns, les cheaqsetles 
r&erms.C&quegrande famillediapoae d'une portionduterritoirevil- 
lageoie;ceteqxwe oofieepondg~~~tsio:~~m~tderrte~e 
jadiseccup6esparlesaucAtresde lafemille. Vorgauisaticmdutravail 
fait parkioiper tcnas les actif8 de la fsanillo~ Ils cultivent et ccmcw 
ment ensembles le na& le aorghc blanc, le ris etc... 

A lamrt du chef de famille,lefils ain6hkite descheqm, 
le fr&re(culeneveu)h&ite& lamaison,desfemesetdeebiena 
divers(~~nt, troupeau,arbzme). Il existe Qgalementrmchefde terre 
etuuchefdetillage. 

Ce8 chefs appsrtiennentaux mules gmmdes famillesf& 
tricee desd4muqrrprtiers.Selou la coutum, c'est le chef de terre qui 

estd&tnteturdeaterrea &Village. Enrdrlit6,lechefdeterrene 
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ghe que le6 r66erves dutillage, les chaPP]pa ancestraux ecwt la propri6t6 
dea deecendants. Ceest pourquoi les nouvelle23 installationa ne peuvemt 
88 faim3 que mr les terres aitudes dans lea rkerves du terrîtoiro vil- 
lageois. Le obef de teme est char& d*attribuer la terre loroqutil y a 
Bolatement d%me grande famille m rueriv8e d'un Btranger. Lee, bh?ficiaG 

r88 des aouvelles attributiw a0imnt donner en 00ntrqmtie GUI *f b 
terreunpoulet,uumoutonetune emtaine qumtit6 des pmmihemr&301- 

tes. Les rites, le8 morifioes sont aussi lait31366 au soin du chef de 
terre. 

Quantauchefdevillage, il eetwrttmtvenuavec lWminb- 
tratiuin oolmisle. Il a été choiei en fascticn de mm appaxtenance B 
l%me de8 grandes familles les plus anaiexmea du village, poux reprh- 
senter officiellement le village aug&s des autorités adninbtratives 
et politiques. Il est chargé de collecter l@imp& Ces pouvoiz7s de bon 
gueriaeeur et ses qualit& d@orateur font qu'il a plus de maîmmbe 11111: 
le village que le @tSdent. 

Lespopulationsvivaientdansleeadre del~dconcmtetradi- 
tiamelle fondée mr lhgriculture d*autosu.istance et accessoirement 

8ur l'élevage. 

Ltagriaultttretraditktnnelle de latiglon deBammetst\nrr, 
agrj.culture SxMrh5mte mrbrulis, 



-- 

27 

Chaque 8m6e~~mrs lafinde lasaisan e&&e etsmntles 
samailles,le paysan procede aux ophrations denettoyage oude dêbrous- 
saill8ment(dsfrichement) sur les anciens chnps de brousse :coupe &a 

rejstapuisbrûhge. Le paysanne d6t8rrepirele8fmuchssdesarbre8 
parcequt811es sont Bpaisses et profonde8 ; a@8 la rdcolte, les 8omhes 
6mettent B nouveaudes rejets q.ui eVoluerontvers lareoonstitutio~1d'uw 
savane0 

La créaticm dhn nouveau champ fait appsl ama d6fxichage pro- 
premsntditquiali4ag&n~~~tBlafiadee cultures ousnsaiaœl 
shhs. LesaSse propices al'inatal~tiondesnonvsaarchampe~tdes 
zwsbienboir&s Qui oorrespondsnt soithdes ja&&reaamiennsa de 
plusieurs disaines d'sm?ea, soit ib dss~ws jsmais sultivdes. Le m- 
sar~ pro&b au d6friohage ds la façon suivante t il pioohs le sol et 
déracine les grosse tcn&fea de gzmninées smc des mottes de terre w 
sontretourndes de manière Bsnfouirlesherbsc6es;l8sarbri88eam et 
les arbustes sont caap66 au ras du sol.) les arbres de phs de 10 au de 
di.sa&tre scmtcoup68 à80 omenvirondu solg sur188 troncs des plus 
gmsarbrss(saufarbn?sutilestele queBw@osperwmparkîi,Lanu6aetc~ 

@ sont ~~SE&S) ilpratiqusrm korçsgs eirsulaire de 20 cppenvîrcm 
de large et&100 cm enHrondusol.Cet«sorçage entraine lamort des 
sxbrespendantlasaison sèche. A lafinde lasaiscn sèche ilbrÛle les 
abattis d'arbrustes et d'arbrisseaux pr6alablemnt dispo86a en tas. Il 
mst Egalement le feu au pied dss gros arbres 4mrch&s, qui sont déjà 
morts, de xwmière à obtenir leur destruction totale et empher une smn- 
tuelle r&Wrationde la souche. Lenouvsauohmp se trouve alors prêt 
pour8tre ensenmcé.Dansle syetèmetraditionnelondisthgustrois 

types de ehampa t 

-Autourduvillage;une aire continue de cbmnps jointifs 
porte des culture8 perinansn tes. chirqlle aon& des bilions 8clDt lev68 aux 
premières pluies. Cesbillonsportentenmajoritéle pstitmîl(oule \ 

l sorgho rouge oublsnc)smlapmtie inf&ieure etl~arachîde Blsurs 
sommts. Autour des habitations il y a uns aur6ole de champs de & et 
de jardins pots&. Cette aire de champs jointifs et permanents 80 
~t~~~ba&foold~q~l~e~seepacesfactllfee.Ls 
plz;rpart&apescellesy~tcrtilti~s~ps~~aurmbissentrme 
$acUreeoarfe(2-3ans) 

. . . / 0.0 
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L'apport ds fimure est presque systknatique (rtmazre domatf- 
que~sdela~an,~erdeboeufspacttout~l~~);desgroupes 
ds peuls s'installent dans la rdgion en saison sèche et pmtiquent des 
wntrats ds fumum avec les agriculteurs. 

-Au delas de l'aire résidentielle propremmt dite, des habi- 
tations se dispersent dans les aires de cultures qui se succMent pres- 
qtle 8sns rupture rmrtoutleterritoire.L'organi~tioPz&s hamps 
a'insorit dsns une portion d'espace en forme de lauihe qui prend nais 
mmce en bordure des bas-fonds et st&end perpen&ml ihsmmtversle 

sommet des interflms .!La rhpartition des plantes mltiv4es répond B 
un certain nombre de contraintes pédologiques t sur les 6018 plus lourds 
et profonds B pr&té des bas-fonds se trouvent les champs de sorgho, 
ds SE& 8 sur les sols 8- f acièr gravîllonnaims en uonmmt d'Anterfluve8' 
se sont les chsstpa d'araobide et de petit mil ; 

-Les champs dits de brousse sasitoeux quine sontpasdans 

l'aire continue prochs des habitations, entre cette aire et les champe 
de brousse s'&end un pysage aux contours hpr6ois. Quoiqu'ilsn soit' 
l'utilisation du sol y est discontinue dans le temps I uue pkïode de 
oulttaw de dix(1O)ansenvirouaucoursde laquelle se staccM.emt (ou 

se côtoient) le séssxne, le petit mil, le sorgho blanc, l*curaohide, le 
fonioettme$mhkede5B7ans~ 

Unohampdeb~epeutset~r~oosrti~t6a~cans 
habitation pezmsnente où les oultures sont permmentes. La dur& du czyole 
de aulture dépend entii?mnent des possibiliths de obaqoe agriculteur 
d'apporter les Uments de r6gtWkation du sol. 

L'outillage dmt dispose les agriculti est d'une grsnde 
unifozmité sauf quelquss varisntes dans lalargeur des lames et la ion- 
gueurdesmamhea 8 lahache ;les houes donteelle htrès large leme 

I 
(emiron cm) ; lamachette sont les cnztils qui permettentauxagri- 
oulteurs d'effectuer tous les travanx agricoles I le défrichement des 
espaoes arbork ; les sarclages et les rdcoltes. Ils impliqyent une 
organisation collective du travaA1, au ninimm dans le oadm ds la 

8' 7 : .- < 

l . . / l ** 
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famille et pourcertainatrasfaux, dam3unoadre élaxgid*entraide villa- 
geoise. Les pratiques a~en35ohi66ement au 801 aw: les champa qui sont 
aewdf3 & produire en pexmanence sont les mêmes chez toua les agrid- 
teura t ft.lmure&nk?stique aispoeéeroutruzl~de l'annéeaiprarriiit6 
des habitationa ou, invarikblement, on trouve une petite auréole de 
mas3 presque toujourt3 0 onecmméfraie;etfumierde boeuf répendusur 
les ohamps de village dans les portions qui vadent avec les possibili- 
té8 de ohacunetaveclaprcncimitéauaonrde pdmm3. 

Le répertoixe des plantes culthdes ae compose essentille- 
raent de ct?rdales t petit mil mr 8018 rmbletz cm gravilhmaire a a, côté 
desquelles les plantes secondaires (azwhidee, harioots, ekame, funîo, 
poia de terre, coton) occupent des place8 diverses et sont plu8 oumoina 
nanbrewee, le riz sur 801s argîlem. 

Le calendrier agricole du rie s*&ale de fhmier B octobre. 
La préparation des champ8 intervient h pmtir de fe*r, les 6emaillee 
en avril dhs lee premières pluies. En juillet lea plantee ont ahj& bien 
poussé et scmt 8 l'abri de la mibmrsion due aux mues du Houhoun et de 
ma affluents. Lz rkolte se d&otiLe en octobre. Le aemh se dalise B 
la volde et les rizières ne f-t l'objet d'aucune fertilisation ou Q*au- 
mntraitement~o6anitaire. Chaque paysanmatenvaleur env&ou 
0,35 ba et lee rendenmta moyens sont de l'ordre de 800 kg/hs, C*e& une 
rizioulture plwiale soumise aux al&m climetiques. 

A côté du riz, on cultive des patatee, du tabac, des tcmatecr, 
des aubergines, dumanioc.Onobserve dgalemmtdesvergere de banme+ 
d9 mangue, a’arange etc... 

3.2~ L*Elevam 

LardgîondeBazmmest peupropîoe &1*6levage,Eneffet, 
c'est uu milieu insalubre avec la prdsence de mouches td-td et de la 
trypanoeornisee yui y sévit, e.ntrsinant une grande aortalit6 du bétail. 
Lthvage trillageois est rrtprdsenté par plqase bovins, qui ee nourdti 
ment aux alentours inddiata du village, daxm les jachhea. A ltarriv6e 

. . . / 0.0 
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de la mission ctioise, il n'y avait dans le village qne six familles 
seulement dispomnt d~animux constitués de petit bhtail. les patumgee 
des saisons sèches htaient exploit&3 ocoaaionnellement pas les troupeemc 
de la rdgion de Bama. Il existai souvent dee contracts entre les agri- 
culteurs et le8 6leveurs qui s'djoument pendant la aaieon f&che aux 

abords duvillrrge.Lesagricultewm laiesentpaturerle b6tail aurlee 
olmnps r&oltés qui btMficient en contrepartie de la fuumre animale. 
L*élevage n'est donc pas une activit8 principale chez les Toussian de 
B&iXlZfXh 

Ehdehora de ce8 deuxactivitdsgmincipales ilyaauasi le 
commeroe9 l*artisanat et la pêche. 

3.3*- Le Ccmerce 

Il est peu dhveloppé à. aauae de l*enclavement du village, En 
effet, les deux voiee Qni joignent Banzon &Bobo scmt en mauvais Btat 
(8urtoutpendantla 6aisonpluvieuee). IGanmoins levillage diSpose de@ 
lon&empad*unmarch6 qui eetientune fois peur eemaine.Onyventdee 
prodxite agrîoolea comme le mil, le riz, le araSe, le6 patates eto... On 
ytrouve &alementdea produits de phhe et des produitsmnufaotrucBe 
venuu de Bobo. Le marché est surtout fréquenté par les trillagee environ- 
naute. Apr&e l*amhagement de la plaine de Banzm l*activitd conmercîale 
a prie del~intportanoeavec lar&arationd81*99~)BobGBanzonet~aug- 
mentation de la populationo 

3.4.. L’Arti8anat 

Ilet3t 6galementpeudevelopp6. Lesarti8aus aontenmêm 
telnp8 dsrsaulti~~ural.IleprsticIusntl~aativitespendant laoaism 

s8che.I~ diffkents types dk-tioanatemivante ae distinguent: 

- i~artisanat du bofs t il penwf la fabrication des objets 
oome le mortier, le pilon, le tabouret, le tambour, la manche de hotm, 
laoroa6e de ftl8îltraditi~l,le balafcm,lagomle 8 

. . . / l ** 
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- l%brtiaaaot au CuiTme : il y 
lent sommairement le mtivre pour fabriquer 

chasse ; 

adesaxti8an8 qui travail- 

des sandale8,des sacsde 

- la poterie t elle oooupe 8urtout les femmes pendant la sai- 

sonmorte (8aiscm s&he),elleeprésententsurle marchédes canaris de 

différentes forme8 et de 8iffkmtes tailles. 

3.5.. La hhe 

La présenoe de nombzmx cour8 d'eau dans la région de Banaan 

a favori66 le déwtl0ppement de la p%he. Mais cette activité est surtout 

entre les mains des pêcheur8 venus du Mali, La p&he s'effeatue en utili- 

8ant des filets et de grands paniers. Les raaxigots de Banzon sont tr&s 

poissonneux. La saieon des pluies est la plus propice à la pêohe. 

Les cxmditians naturelles offerte8 paz la r&ion de Bamon 

présentent un grand inté& 6ccmomique pour le Burk3na Faso, En effet, 

le relief amident est entaillé par de nombreux cours d’eau dont le plus 

important est le Ikuhoun. La prdsence permnente de l'eau dans le Houhouu 

et le débit appdciable offre B la régiou une graz& potentialitd kg&%u- 

lippe. 

Le climat est hgalement favorclble èL l*activit8 agricole. Les 

pr6cipitation8 sont abondantes et l%maîdité pe manente. La moumon, vent 

fraieethtmide souffle 8urlar&ion pendanthuitmoîsallongeanta5nai 

la dur& de l%amidîfication dn sol. Les temptkatures peu 6l~6es sark 

propices cmx plantes eultiv6es; 

Le8 8018 sontmri6s aveoune proportion importante de 8018 

hydrosporphe8, qui 88 pr6tent bien a de8 crtlt~8rari688. 

Enfin les curtivît& traditionnelle8 ba86ee essentiellement 

rmr~~i~t~,int8grantlacnlt~pl~ale&rie,Ainside~ 

1'4poqym coloniale, la rizicultmre est entrée dans le8 moeur8 agricolea 

des popail.atioazs autochtones.~ les technique8 cnilturales 8ontrest6es 

. .* .., 
/ 
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rudimentaires. Lee Totwianpratiquent unerM.~~Ituretraditicnnelle 
Gpendaut des a1688 clîwstiquee ; elle se borne B une seule r&olte dana 
l*aun& et donne des rendements relativement faibles. Afin d*mnter 
les rendements et pexmettm une double rhaolte annuelle du ria, les auto- 
rités de la.H8ute-Volfa(aatwl~~F880)001tdéCidden 1977 de mttre 
en valeur la plaine de Banzon pour le developpement de la culture îrri- 
guée du ri% 
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L@a&mgementde laplaine deBamonentre dam le cadre de 

la lutte pour l*automffisame alimentaire au Burkina Paso. 
. 

A l'instar de lavallde ~U&XI, sana~~ha@~nt devrait 

pernrettre 8 

- lkploitatian intensive dhne mxperficie a0 prbs de 
loooha; 

- 1Wilfsation rationelle des eaux du Moahoun ; 

-le peuplement de lavallée Gradiqde deltonchocerchose ; 

- l%w?li0rati0n au niveau de vie des ppane en leur ap 

portant une eécurité alimentaire toute ltande et un 
revenu mdtaire substentiel ; 

-LaAiminutiondes importations de ris&ae àtme pro&o- 
tien qyantitatiw de cette chdale. 

Poux atteindre ces ebjeotife, leEtat a mis en place un enme* 
ble de nopans techniques et écommiquerr dans le buta~utiliser de façon 
Optbdet h-98 r088Q\u1(388 en eatx & det3 f&Mf d’htWffiWfi~ et d’oCOr&B- 

48f3=t a.0 la pdhei~ au riz. 
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CHAPITRE 1 I RISTQRIQTJEDEL'AMRUGEMEZ!l! -? 

Laplaine deBanzmaBt6amenag6egz&eBl~aideohinoise 
(Chingpopalaire)Bl'~ru.deepé~kreai~ads~valldeda 
KouetdeKarfigdla. Les opdratione a~amrénage~nt~tadbhhn1~7 
apx.+e eellee des p&cir&trea de la vallde du Kou et de Karfigdla. Elles 
ont été entih.anent rdaliséee par une miseion agrioole chinoise sans 
intervmtion des organismeatecbniquee naticma~ 

Aux lendemains de leurs ind6pedh~8,les pays africain6 
ont 6td trh vite ccmfrdds aux problhee de dhloppement hmtnique 
et mcial. Xe aisp0sw ni de capitaux, ni de tecbniciene n6cessairet3 
h l*atoompliei3ement des diffdrentee thee de développement, la plugmrt 
akd2-e eux ont fait appel B la ooopdraticm intexnationale. C*e& ainsi 
que la Haute-Volta (aotue1Burkina Faso) a b&BficiQ dBs le dht des 
inddpendemes,del~aide de l.aCbdne @Foreose pourlamiee envaletuc 
&lavdl6e&Kou. 

En 19'73, laRade-Volta signe avec la R&mblique Populaire 
de Chine dee ak000rde de c00pbtion B li3 srite de la, nrpttxre de8 rel8- 
fiœm diplctmtiques entre elle et la Chiue Be Fozmose. Dans le eedm de 
oes aeaorda, laRepubliqwPopulaire de Chine aalloué auBurkhaune 
-riptionde oent(1oo)milli~aeYenmit emriron alse (11) 
milliads deFrancsCFA pourl.art%Lisati~de divers projets t 

~Intervention-sanitaire BKoudotagou; 
-foragedepuitrrBKowkmgouetOuagedougou; 
-oœmwi~a*~stade0d=sportbhgaao~sg~; 
- amst~tiou d’une briquetterie B Benfom 8 
-rdalisationd’tm plrrntafiaarde th6BlavalMe &Kou. 

En outre, le Gomezmment VoltaXque a solliait de son homo- 
lm ohinoiaune emist8noete&mîqueenriaf8ulture imigde. 
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Depub aon imtallaticm au Burkina, l'dquipe agrioole ohi- 
noise aintezvenu&lavall& duKouet~Ke~5îgdlapour le d&el~ 
pement de la rizioulture. 

C'e8t aprh la rhlisatiaa de ce6 detx pdrimhtres que les 
ohînoie cntoo8nnenoé lestrava;rndtaraénagementde laplaine deBanmm 
en 19~7, ocmfomhent auxaccord sign& le8 22 et31 mar8 1976 entre 
le Gowermnentde laRépubliqye Populaire dle ChJne et laR&ubliqtw de 
Haute-Volta relatif8 &l'am*mentBe la plaine de Bsmzœh C'e8t ainei 

qp%n 1977 la Chine a envoyé de8 teohniciem agricole8 8ur la plaine de 
Banzab 

1.2.- kmiaitia de f'eexme 

&iAfrique de@8 bpériod8 Oolc'niale, le8 te=8 fertile8 
dtB8Pesai8, de8 ba8-fondf', de8 aborde de8 fl8UVB8 ODtfsftl'objetde 

cm2voitim de la part de l"%dminietratian oolaplisle pour xme axploita- 
ti0RleI.I cdtlZCe8 irrigtl~c3oEnt~i&nent l'~mentaal~ 
Séi~égsl, au fleirve IUger, ds 33 plaîm ae L-, eto... 

coPmrem0de d'08CtUpatiOUd01'e~t l08g0~3amt8anf 

mi8 enplacemm gcpprmaemri6e de 10% C'est afnnJ que $ 

-le garvernementGbanhlui,a mi8 enapplbatiaadenow 
vaauxr4*8 foncier8parall~lementstn r6gimsaout~erry 

-d'autre8 ont6yat6arstiqtlementre3np~Ble8~afoa- 
UiW8 traditiOIlIld8 pe;r de8 WlIVBlle8 bis, 6tml6e8 Vtalparo- 

t priatiou dem l'i&& grrblio". 

. ../... 
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Ce fut le cas~BurkinaFaaolors de lardalimtiundu 
pro$et agro-i.n&u3trisl de la S0-SU-W (Sooidté SucriBre de Haute-Volta) 
actuelle SOSU;11CO(Soci&é,Sucrière de laComo6)BBanfora0 Leapayeane 
a0d les village6 CYU les champ13 88 trouvaient Bl'intérieur du phridtre 
dh&nagement, Purent d6plads. En guise d'indenmiaation B cette expro- 
priatiun et à la perte de zwerrus subs~iele que foumiersaient lee 
mnîers, certaine b6dfi0ibrent de l'exempticar aw5pôt6 pour uue péride 
de dix (10) ana. Dfiautxw furent trarmfonnés en ouvier6 a&coles. 

En ee qui oonoerne la plaine de Banson, vidée d+mpr 
cet espace, ne date pas de 1977. DBs les anndee 1959-1960, des chercheurs 
fxmqaîs tels que D. VEURIO!T! '%wpectim de la plaine de Bamon" (1959)" 
R, HAIGNIEN Wétude p6dologique de la plaine de Banzoai (1959-60), avaient 
rhalisd des études pédologiques et eooio-6oaaomiques dam la r6gim. 
Celles-ai svaient abouti B la reconnaisse de la fertilité des temes 
de B&nmn et de leur aptitude & la ri&mltzure irriguée. Le 16 f&rier 
1962, une fiche technique éfablie pax le Semrioe du G6nie Rural Volta&w 
dœma.iU,e~ dixectivea potarl'ardnage~ntde lapladne QBamxm. Gr&e 
axKaoaoraz3d,e 000p6rationsino-v01ta~que, l'idde de lalue envaleur 
de la plaine 88 c0n0r6tîîw. 

Puur l'aequiaitiun de l'eapsce, le gouveraepent Volt&e 
appliqua l@loinO 29=63/AN &x24 juillet 1963 r&isaa;ntIrattri)rrticm 
de 1'sIploitation des terres zzelmant du drmniu priv6 et publia de 
1'Etat. Selon oette loi, lea terres faimnt l'objet aub3g-w bydm+ 
agciaole 6onteeneia6r6es OQPPB dolane prim?de l'Etatquiendœ3ne le 
droit de jeuiaean~ aurerploitsnfe oelcmles erît&zIm etlesoœmîd& 
rcttiona d6finiea psr la loi. Ainsi la population de Bàsza a 6t6 d&tme 
pie dneterresde ba8=fcm&3tr&ericheapour l'erhna@mentLprdroi 
agcîoole, terres jadis r&mrwSes B la mlture du riz et du tabac. 

Selon le6 autorit&, le6 populationa oad &A hfon&es de 
l'ocmpaticm hntuelle de leur~fioiretdb1'8PLélîorBtiQS1dble~ 
teofipliqasoarrltarslea.LessatochtaneeontBletrrtcrprpoeérm~~ 
naabre de oœditiatmpamilesqtaelle~ 8 
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- la oome88iaai. ds -elles plus grande8 que celles de8 
migrante, oar ils a%ntends%ent pas en effet disposer en tant que 
pro~idtairea terriens de superficies exploitables aux s&ms dimensions 
que oelles de8 migrante ; 

-le strictrespectdse couttmms duvillage parles &ranger8~ 

Celle84i constituent selon les autoohtones l*eesentiel det 
leurs oonditione. Dam les faits les conditions posées par les autoch- 
taiueen~ontpa.8 &6re8pect4ea. 

En effet, lors de l~attributicm des paroelles, le8 auto&- 
taneJsàla18re oampegne de 1978 (janoiezwuai) ont bénéficié de 15 ha 
dont 1 ha pour le chef du village et 14 ha B partager entre 28 famillea 
soit 0,5 ha paz famille. A la 2Sum oezqqne d8LsmepreaZlll&(juin- 

ootobre) 14 ha ont Btd distribu aux 28 fesillea restantes (soume t 
sohka d'aa&nagesent de la plaine de Banmm Mission techniqm sgricole). 
Les eutoehtonesnraatdom pas bénéfici de traitement particulier pendmt 
l'attribution dea paroelles ouame il8 le souhaitaient. Car la superficie 
qui leuraétd ootroy6e (0,5 haparfemille)est lamême qus oelle attri- 
bu& aurmigrauta. 

En oe qui oonoerne le strict respeat de8 ooutmaes, les 
autoohtoneeaffirmentqu~iln~apas 6tBsuivi. Cet aspect seratrait 
plus en d&ail dans la 3hme partie. 

Lor8quelapmmi8reé~peohin0i8e 8-w levillage 
pourled&utdestxwa~,ellef’ut hêber&parleaaaMohtonsseux- 
B&IS avant que 1'6difioe devant abriter la mission agricole ohinoise 
ne soit oonstruit. 
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L’amMmnt Nicole est matdrialied sur le terrain 
parunp&hMz-e frrigué. Le p6rMtre regroupelQmaemble des infraa- 
tructurers hytbauliquee, routihes et administrative& Le p&îmhtre de 
B&~zon comprend en tout t 28. 745 m de canaux d~irrigatiua, 30.816 m 
de routes, 2% unités d'oumages hydrauliques, 29.466 m de fossés de 
arainsge,10*437m~ di&p,5Oobe.ae rizi~res,desbâtimentsdont 

deux (2) magasins, traie (3) 1o@%uents et dem (2) bureauxa La uuperfi- 
eie mdsale d*imigatitmpourle rizenmison &che est de 350 ha. 

En oaieou pluvietwe la mgerffcie dtirrîgatim peut atteindre 500 ha. 

1.1~ La prise d'eau 

Située à.15 hnensmoutduoonfluentduWouhoun,laprîse 
d'eauest oauttraite mrle coursduMouhomdontleseauxaut 4th 
d&viBea auparavsntgrhe &nn~aaald*~azrlementertificiel~~ 
rlvegaucb dufleuve. De d5mensicuxsassezmcdestes (34rmr30r 

aTce0 une profondeur de 5 B 7 la), elle 0-d plusieurs dispoaîtAfs $ 

-rm~~d*~tiandesea~duX~larsdns~~rr 

de hautes eaux ou de crtze8 ; 

-uupcmtmouslequelsetrouventeïx (6)vtm1m d'heuatim 

de sable et d*me partie des eaux du fleuve duraut les p6rîodes de basses 
eau% 

1.2.- Le r&eaud'irrl~&icm 

Il est constitu6 perles oanauz d'irrigation en bhsi. Il 

yaentoutoinqtygeat 

O.J... 
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- le canal prinaipal ; 

- le8 oana.tz se0onaaî~8 ; 

- lea canait partiteura 8 

- les canalx smpextitem ; 

- les rigoles. 

Lal~eurduaanalprinoipalest de 3 8981~. Ilya six (6) 
canaux seaondaires dispos&3 perpendiaulsirem ent du o&é droit du canal 
prinoipal. Leur lcngueux totale est de 10 394 nb Les aanauz partitetara 
sont au naibre de trente six (36) avec une lungueus totale de 14 433 pI 
L*ensemble de tous les canaux fame tan rheau aarrh. 

La canalisation d*irrîgatiari a pour rôle de faumir l'eau 
doessaire Blalevde, 24 la araiesanae et&lan&uratian auriz, et 
le canal pzWaipa1 aelti dtalimmter les parcelle6 par l*intermédisire 

dem ohqpt36eaaMaires et des eanat~paztiteurs.Ceedenniersdes8ervent 
les ri5&mm grâce aux oa&x des ahampa areusés 8 l@intérieur des 
pammlles. 

1.3.. Le rheau de &a- 

Il est lui rwesi aonetitué de canaux qui se divisent en 
troîm Qat*ri.ee $ 

-le Qanal~Qal; 
-lea aaamuxseaaMaîres; 
- les aamux tertiaires. 

LQmsemble du r&eau est aanstitd pes quarante et un (41) 
aanaux a’- 1-w: totale de 29 466 m. 

t Le rheau de drainage eet destiu6 & &aauer les en238 d'em 

\ susaeptibles Uentrainer la submersion totale bse risihes et de prom- 
1 qusr hmtuellemmt ltarphirie dss plante& 
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1.4*- Les vannes et les dîmes 

Sohante et une (61) vannes ont été construites ac& t 
quatre (4) vannea mr le uanal principal, six (6) vannea de distribu- 
tian ateau sur les cana= mandaires, trade et eix (36) mnnee dten- 
trée sur les eanam partîteurs, oinq(5)vantmede drainage sur les 
oenam aeea;ndairee de drainage. Les vannee cmt pour rôle de r&ulah3er 

le akbît de l'eau, de faciliter sa dietrîbutîon ou son kaouatîon. 

D~IX (2) digues ont été canstruitee le long au fleuve tout 
pr&a ducanalprincipa'letaubord dulao enavaldufleuve.Dea dîguet- 
tes cnt été également mises en place pour edparer le8 diffdrentee 
-elles. Le8 digues servent de protection contre les cnms au fleuve. 

LQrrîgatî0n au phrhnbtre rizdoole 6e fait selau le eystèpe 
gravitaîre. Elle ae fait sam mlhvement d'eau initiale. Ctest & dire 
qm l'eau e6t prise directement sur le Hc3dnxh En tëte du réeeau dtîm 

rigatîonegtrouve labranchemhe uunt&emorte~destin6e autransport 
de l'eau. Elle va du point de eaptage am point -t du pbrimbtre A 

armeer. Apr&e la Y&e mort@ ont trouve les canaux pîn&Jaux ou pi- 
mairesquial~~nt~scanaurseoondaires;lea~le ise ramifient en 
r&3eautertîaîreoacanaau de bistributîon dteaa. L'eau A la parcelle 

estamede~le rheautertiaire. Q~aiteaî1arrive Alaparoelle, 
les rigoles mises en place pemettent une bonne dhtrîbuticm de l'eau 
eoue le ris. Ltîrrîgatîon ae faîtparsub~rsîon. C'est Adim qu'on 
fait stagner sur le 801 une nappe a*- qui fmty infi3tre progreeaîvemezd~ 
Le sol doit être qyaai horimntal et faiblement pendable. Pour éviter 
le risque de s&uratîan en eau, le sol est drain& 

Ltensemble de la rizîhe est &ivisé en blocs de 15 ha 
(le bloo) s4pads par des routes. Cela pour l*~ïgation, le drainage 
etladroulatîonBl~int&ieuxde larîzîère.Lee blocs ont BtéBleur 

tour6ubdî~ésenoasîers~ 0,5haetr6partîeauxpaysEuieo ChaqW 

. . . / l e* 
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paysan dispoee UC en principe d'une parcelle de 0,s ha. Ces parcelles 
ont 6th tudna&ee etçuTsng&s eelonlanature duterzMn.Dana laplu- 
part des parcelles, cm pratique la double culture muelle de riz. 

Ltavantage de ce syeth3 est qy'il pexmet une utilisstim 
6implfff& de l'eau et at36ure la deetructi~ des inseotes et v 
par ajrpllyrie. L*inconv&ient otest qu'il erîge tlILe grande quautitd d'eau ; 
il ae produit également un tasseront de la terre par surcharge d'eau. 
Par ailleurs, la prchence wutin~ d'eau refroidi la terre. En outre, 
la ~~tirsion a une aution anti~robie (l*a&atiom du sol est mal faihr) 

ce qui 8-t le sol. 

Au total, trente et huit (38) routes ont t?tB oonstruîtee 
daruslep&5n&tre.Ondi&inguet 

œ~granderoute141003gdu~lpPginci~reUdeàla 
route nationati et recouverte de eable et de cailloux, Elle SBBUTB 8 BD 
delargeet2OOOmdel~; 

.k les routes de 7 m de large obaout~ parallèle6 aux oawux 
eeoondaires ettotalieant10 394 mdelong; 

L de8 routee parallUe6 aux oanatrx partiteursmgurantoha- 

tmm6mdeI.argeavecunelaagueur totale de 16 750 PL 

Quant awx po&s, ils ont ht& ooawtru5te en bdton azm& Ils 
eaortean~~d4soixantedixñuit(78).bpoprtprincipsloanst~t 
arrIsprieed'~unreaure61mdelargeet344mdeloag.Ckpoategt 
oapable de mxpporterunpoidsde6Ot. Lerrroutee etlespontarwmt 
otiraiteafinde faoîliterlaoiroulaticmdes per8onne tt et des r&î- 

cbulea dans le périmètre. 
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4.9 L'IiuE?LssmlJcTuRE ADMIWISTRATNE 

A l*arrivde de la miesian t&mique chinoise dsns le village 
deEsnaan, iln'yavaitauounlooalpour les aucueillir.Le village 
n'avait ni infkastruoture scolaire,ni infraatruoture sauitai3x oùlee 
teohnfciens pouvaient itre temporairement logés. Ainsi, le gxwnier souci:. 
des chinois a été de nwrttre en place des looaux pour faciliter leur tra- 
vail. La place choisie poux la oaufhruction de ltinfrastru&nre admi&s- 
trative est aitu& entre la rhière et la prise d'eau. Cette place ootrvre 
une superficie de 832 ha y compris les 143 ha de champ expérimental. 
L*infrastntcture administrative se compose t 

- de bureaux et logements d'une superficie de 1 022,6 lp2. 

Il y a les bureaux affect& & la dkceoticm et ceux sexvaut de salles 
de réunion, un local qui sert actuellement de logement pour le directeur 
et d'autres occupés par les autres fomtiœmairee du pérfmètre (enoadreurs) 

~dknrffectoire qui occupeune surface de 133 92 ) euvert 

tous les jours et géré paz la directicm du p4rimhtm ; 

- dhne centrale dleotrique de 30 a2 founxisssnt de l@Bleo- 
trioité aux différent8 looaux ; 

+d'txngarage de 320 IU~ pour le &atiomem9ntdeevdhieules 

et peur leur rdparation ; 

~dknr&ervoirde aombu6tibleede 96 rP pourfournhl0 
wanbuhible a= diffkente v6hiculea 8 

4hd.10 et ~WX wins de 7 270 np d0d ~11 p0w lbsa.irs 

chimique et les insecticide6 et un pour le d&ôt du mat&.el agricole. 

Tcma ce8 bbmente ont Btd e&ru.tk en briqum de oîxnent 
avec des &eqentee en bois et en m&al. bs toits sont des tôles mdnu- 
Mes, les fenêtres et les porte6 en fer. De plus, le8 ehinoiçr ont cxma- 

I 
truît~300 ri! d'aire de ehchage, un puit et un &teau d'eau mhervant 
10 000 litres d'eau potable. 

. . . / . . . 
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La mise en plaoe de ces infradructuree a puur but la pro- 

dwtion intensive du riz. 

5.== ORGANISATION DE LA GESTION DU m 

Deux stn.&urea de gestion et d'exploitation foncticxment 
pr&entement 8ur la plaine. 

5.1.. Structure t3eza&tatisue 

De 1977 h 1981, des techniciens volaquee du dkeloppement 

rural ont parficipé à l'explobtation de la plaine. L'hquipe mise sur 
place, tr&s réduite aux côté8 de8 chinois a 1,Bpoqpe a été fortement 
renfoz&e depuis la remise de la plaine à la partie volta1q3w3 en aeptem- 
bre 1981, Plusieurs secteur8 epéoialiséa de l,ex-&nïst&re du dévelop- 

minWtLP8 

pementzwral(actuelvdel,agriculture etdel'hlevage) ont fourni la 
diversith des cadres qui assurentl'encadrementtechnique delaplaine t 
un (1) directet~~, cinq (5) A!I!AS (Agent Techique d'Agriculture SpdcialieB), 
un (1) agent d'blevage, un (1) gestionnaire. 

Cette structure est charde de l'élaboration des plane de 
wmpague, des vs d,e&retien et de formation, de la vulgarieec 
tigplde6th8mes~~quesetdel,~tiaP1dse ooop4rateu333~ 

Saafonetiaamernsnteteonrencrwellelaenteozrt~8~ 
le miniat&re de l'action ooophrative psgrsana6 (d8placement, logement, 
mat&îel roule& etc.) Elle a b6néfioid d'un lot important de mat&riel 
de fonctionnement (aaaez v&u&e) t logemente (insuffisante et hadap& 
aux n6eessit& dee familles surtout ma&ks), bureaux, engfne de feZZae+ 
eemeaf,v8hiouledeUaisaat~tefiEtin,~~s&camione,lotde 
pihee de rechange de machine et d*inst-te d'origine ehinoies. On 
perearaelqualifid a Bté envoy6 pour aa6ureri'entretien detoutle mat& 

I fiel b rsannelf~par1,6quipec~ieeLntrlesdiversesplairrea 
arP6aiagkB). 
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5.2~ La ooo~~%tive 

L*instrument de gestion et d~admhistration de la plaine 
est la oootirative des exploitanta, or64 depuis 1979. Elle dompte 923 
membres ayant souscrits B une pert sociale de 1 500 francs. Elle est 
administrée par un ocnseil dtadministration et m oomit de gestion. 
Le c-il d'administxwticm compte 8 8385~bxes Qlus par l'assembl& 
générale odinaim anrïuslle. Tousleesignatafses adhhent a\atextes 
des statuts de coop&ativeenvigueurauBurMna. 

La ooop&ative est chargée pour l'essentiel de la gestiau 
des entrants et sortants,@es diffhents prodtits) du t&dit, du règle- 
ment des conflits de l'application des progzxunnes hydro-sgnlcoles 
(entretien-irri@hn). Elle a recruté un personnel perrPanent, 

et acheté uu w?hicule, 

Laooopérative est &aul& tecbniquementparlastructure 
para-&atiqyh Celle-ci intervient dgalement dans la gesticm finanoihe 
perl'hlaboratiun des d ocmente coqtables. 

Les principaux partenaixws pour l'Équipement du p&i&tre 
sont t la C!X!A (Caieee NationaXe de Crhdît Agricole), le CRPA (Centre 
Re~analdeProaPoti~A~~agtorale)ataauventlaSO[FflaC. 

. . . / orno 
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Le riz est uns des cér6ales les plus importantes de 1'Afriqtoa. 
Il peut faire l'objet de plusieurs types de cultures t la culture p1uxî.s~ 

le ;lacul~ de su~rsicnnon contrôlée ;lacultureflottante ; la 
culture irriguée. 

Le riz est uns plante aquatique dcmt les besoins en eau, 
varient entre12 OOOet20 OOO~/baenfonction de la sahmde culture, 
de la nature du sol et de la durée du cycle. 

Les riz cultivés comprennent d~incanbrablee vari&& ayant 
donné lieu B de ncunbreuses classifications en fonction de la longueur 
du grain, de la ~ésence ou de l'absence de pilosité sur les épillets. 

1 .-LE SYSTEME DE CULTURE 

Auniveaudup&i~~&tx+ a&nagéde Banetman distw deux 
variétés de ri5 (issues de la famille Ozyza sativa et ori&aims des 
Philippines) oe sont lesmrï&téeIR1~~2 et III1529 respectivement 

sdaptées~lasaîson &cheetBl%iveaage.Elles ontétéintmduitee 
par le CEXCI (Centre d'Ehdes et de Recherches pour les Cultures Irri- 
gu8es)baeéèLFerakobsetaesistéparlaFAO.Le CEWI apourthhes 
essentielles de pratiquer des essais en matibre de cultures aquatiques 

d'une pmt et de vti@riser les résultats de ces essafs SU niveau des 
dipfhmts p6rimbtresmhagés duBurkinad'autre part. Le systbe de 
culture de ces variétés cm c%nq (5) phases. 

C'est une opkwtfcn de nivellement qc% oonsiste B planer 
l.etermain,Bc&ruire des digu8tte8did6antla parcelle enoseiers 
(10 cs8iersfoxmsnt1/2 ha).Lesdiguettes 6pomentle88ourbesdenîveau 

Y avec une 16gke pente deetin6e B maintenir l'eau et B faciliter son ht+ 
leras9tlored6sp8riodesd(asa8che~t. Ellesprotbgent aussi Tesrirtie- 

res contre l*&csiarr de l'eau. Ltopdratian & préparation des rirtibres 

. ../*A 
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prdcède le repiquage et e'&ale 8a~ une durée wsez Variable qui Varie 
entre deux aemainea et un maie selon l*Uportance du nombre dtaotifa 
dont dieporse ohaque exploitant. 

1;2.- Peuinière 

Située 6ur la parcelle, la pépinike a pour objectif de 
fournir des plant8 hâtifs, vigoureux et sains. Elle eteffectue sur des 

portions de terrain appel&3 planche6 résez6es Boet effet. 

C!haque planche pos&de les dimeneions suivantes g 

-langue~rl0Bl; 
- largeur t 0,YO m, 

Vingt et deux (22) plenches de pépini&ee perpette& de 

repiquerunheotare de riztire. Les planches fertilisées reçoivent du 
riz fourni par la coopkative ou conf3erPé parle6 paysana eux4me8 34 
raison de 50 kg pour 0,5 ha. 

Le memie en pépinière a lieu aprhs le trempage du riz dam 
l~eauIpendant24 heures etapr&e sonskhage Bltombre ou 80~8 couwrtu- 
re. AprAe ce prooesauspr&lkiraire, les grainea dontlagexminationa 

alors ddj& oamnenc6, sont întroduitee dans les planches. La durée du 
06jourenp4@ni&re Btme Jnfluence d&erminente eurleerendements. 

En offet mins le plant est a& lors du repiquage, plua les rendements 
s*avèrent eatiafaisants. A Benzon, cette dur& Varie entre 20 et 25 
jcmr&'Le stade de repiquage est atteint lor6qus le p-porte oinq (5) 
Umbea. 

1.3.œ Le repiw 

Le repiquage al.ieuuniquementBpartîrdea jeraina de #pi- 
\ 
l niAre. Iletétale surune dizaine de jouraetae d6roule A partir du 

18 f&ri.er et du 10 juillet respectivement pour la w de uaieoa 

ahhe et pour celle d%iwrnage. Les plants borrrs A repiquer eont 



axmoh& de la pépinike, lads etrepiqaés en ligne le &mz jour ou 
dans les 48 heures qui suivent, par touffe de 1..- 10 plants en fuwticm 
de la fertilité de la paroelle. Il est oependant prkmieé & repiquer 
unnotnbre assezr4duitd.e Plants~arcelafsvoriaeunIpeilleurtsllage. 

Laxeprisen&essite 4 - 15 joursapr&sle repiquage. Mais 

la fréquence des plants 8sBnQuEplts dans une risike casrpena bleme& xepi- 

quée peut atteindre 10 B 15 % soit 12 B 15 000 pied8 par hectare Pour 
un repiquage à. 2 brius aux espacements de 30 x 30 cm 

Par coutre sur les espace6 vides, il faut procéder au rem- 

placement de ces plants manquants. Pour ce faire, deux solutions sont 
possibles $ 

- d'une part les paysans peuvent repiquer des plauts issus 

de la pépinike 8 à 15 jours apr&s le repiw. Hais l*incom&ient en 
ltoccumnce dsmeuxe quel'onrepique desplsntatropvieuxdantla~tu- 
rité seraretardée pazrapport B l*eneemble de larizière. 

L d*autxe part les exploitents QI la possibilitd de pm?lever 

des plants de riz sur les touffes déj& mpiqu&s, ag6es de 40 & 50 jours. 
Cesplauts de riz dontlareprise estf&srapide et bonne aumut le 
&m &ge physiologique que les plants dont elles sont issues et parvieu- 

&ontBmaturité àla& &poqu& 

1.4.œEntretien ae la Dhlte 

L@entxetien des rizihes oonsiste en biffkents tmvaux t 

;Ifiigatioai et drainam 

Plante aquatique, le riz neoeesite la pr&3ence quasi 
pemauente de l'eau durant scm oyole v&étatif. A Banson, l~irriga.ticm \ 

I desrizihsest coutinue depuis lapdpinike jusqutZ~lapaturit6de la 
plsnte partioulikenmnt en saison sèche ou l*alimentation en eau des 
crhemps~apientmriquementdelare~nuscbdifi~earlaoatrsduM~. 
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Par oontre, en hivernage, 06 les précipitations sant assez 3mportantes 

les rizières reçoivent seulement un canphhent d'eau permettant de ma&+ 
tenir de façon permanente la nappe d'eau depuis la pépinière jusqu'au 
stade de maturation. Cette irrigation oomplémentaire assure la ekurité 
absolue de la r6oolte. 

/ 

Les rizihes aiment l'eau mais lhn de leurs pcinoipaux 
ennemis est la submersion. Eh effet, l~iuondatiow. totale et prolongde 
d'une rizière (excddant 48 h) provoque syst&natiquement la at4rilité 
des peaicmles inwner&es. 

Aussi pour &iter ce fl6au aux cornséquenues néfastes încon- 
testables, le contrÔle constant du niveau de l'eau et le dra3nage e'avh- 
rent-ils plus quenécessa.ires~Durantlapremiére semaine de lapépîniére, 
les riziculteurs sonttenus de -tiquer une irrigation et un draU@e de 
fwon alternative. Et20 jours aprb le repiquage oun&ntienune oouche 
d'eau de 3 on de hauteur dans les pareelles afin de favoriser le tallage 
du riz. 

Lorsque la plante atteind les stades de la maturMion, de 
1*8p56ison, de la floraison et de la maturation, une m d'eau de 5 & 
7 om est Indispensable à son plein dpanouissement. 

Les 10 derniers jouma de la fwturation du riz eo7mt3pmdent 
Bune p&iode de drahage oox&et (le s6ahage de larizihe devantee 
pzdnire 2 & 3 esemahea avant la récolte). Au oours du oych v&?tatif 
du riz, lorsque les &qps prhentent quelques signes de subrsim 
dancparticuli~rementenhl~~lors de8 pluie8 intenses, les explo%- 
tantsproe~dantinrn6d.iatement~tan tiinage.Paroontre enaaiaun sèche, 
qusndlesrizikesminifestentdes agpnpt&sd*asshhement, les paysans 
faatrecoum àtme irrigationiuQ6dhte. 

. ../.& 
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Le riz, tout conme les autres c&éales, fournit des rende- 

ments apprdciables lorsque les rizisres font l'objet d%me assez bonne 
fertilisation. Celle-ci conxnence aussitôt après la @paratim du sol 
et se poursuit jusqu’au stade de la floraism de la plante. Au moment 
de la p6pinière chaque plante reçoit une quantité d'engrais variant 
entre 0.5 kg et 1 kg. Avant le repiquage, les ohamps bénéficient d'en- 
grais naturels (paille de riz uniquement pour les ancien6 paysans) et 

d'engrais artificiel à raison de 6 kg par casier. 

Au moment de la reprise des jeunes plants repiquéa, les 
ri5ibes smtsoumises àtm épandage de 7 kg ak4pd.8 chimiques par 
casier pexmettant de stimuler le tallage. 

Trente jours apr&s le repiquage, 3 kg dkgraîs pas casier 
sont n&easaims pour assurer le developpement au feuillage. 

Durant la période de mcmtaison, la formation des pmioules 
requiert 4 kg db3graif3 pas’ asier. 

En fFn d*Qpiaison et en début de montaiscm, 2 kgd*engrais 
parcaaierassurentle plein développement des panicules. 

La fertilisation des 7xi5ihea s*aeh&ve des que les plants 
atteignsnt le stade de la xmturit6 (3 B 4 mn8ines avent la r&olte). 

~Traitemntphgtosanitaire 
l 

Compte tenu de'la trhe grands aendbilîté des rirr;i&ree face 
aux maladies et B l%otion des ~%nsectee, depuis le repiquage juaqu% 
lamaturit6,lesrizî~teurseont tenusde se soumttre Bunoalendrîer 

t de protection permanente de la plante. 

Lestrsitemsnts2ihytoBsnîtaireaoolmnencentde fsçcmpr&ew 
tive depuieles j8rdin6 de pépini&re Braizcmde 3 traitement8 8 
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- lare de la levée des graines ; 
- lorsque le plant possède 3 limbes ; 
- quand le riz atteint le stade de 5 limbes. 

A partir du repiquage et durant tout le cycle de croi88ance 

du riz, la lutte permauente 8timpose et s*instaure s3xultanéinent de 
manière préventive et curative. 

- Lutte c0dm les dé&datewis 

Entre le repiquage et lamoisson de nmbreux parasistes 

anixwx viennent s'atiter ou se nourrir dans les rizières, provoquant 
ainsi des adgats plus ou moina importants. C'est le oas de certaine6 
catégories de poisscms, principalement le Tilapia Melauopleura dœzt le 

rd@e alimentaire est strictement herbivore. Ce poisson se déplace par 
lebiais des~a~d~ifiigationdanslesrivièresmalnivellées eta 
assiste à une prolifkratim des tilapias qui détruisent les jeunes 
plants. Lknique re&He & ce fl6au demeure le planage des parcelles et 
la maftrise totale de l'eau par une surveillance constante de ltalimn- 
tation en eau des rizières. 

D'autre part, les oiseaux, notaxment l'espèce Ibis, agissent 
par écrwement des plants en 98 poeant sur les rizières r&ement ou 
fra&hement repiqudes. En eutre les Ibis d&ruisent les pauîcules mûres 

a0d ils 8e nourrissent. 

'Pour limiter les dégâts a- a lbti0n des / oiseau, la prîn- 
oipale solution demewce le gazdiennage. Aussi, les exploitants ou leur8 
enfants sesurenf+ils la ga&e de leur8 champ8 contre aes ddprddateure 
aussitôt apr&s le repiquage et la fomuation des 8pis. Cette activité 
000upe le8 pêysans a-t toute la journée. 

-Lutte contre le8 mauvaises herbes 

Comme le riz,&3 nombreu8esplantes peuvent8e developper 

&n8 l'eau ei leur8 feuille8 ne ecnt pas sabreergées ; oe sont le8 plan- 
te8 àVht amphibie appW%IMnt &lafaJnille de8 @.Uiu6eSIlotassleIXt $ 

. . . / l ** 
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- 1'Eohinoohloa pyramidalis, le Colonum, le Gusgabli (ad- 
wndioee les plus fkéquentes en rizikes) ; 

- lQ&aemum rugosnn (dont les graina se st?perent diffioi- 
lement du riz au moment du wnnage). 

Ces plante8 parasites oonstituent un danger important oontrs 
la oroissanoe du riz B oause de leur double sotion. 

-d*une part, elle oonourrenoent le'riz sur10 plan alimen- 

t-4 
- d'autre part elles provoquent l*exphyaie du riz par suite 

de l'effet dtombrage. 

Pour andentir l'Action néfaste de ces adventices trois sa+ 
olages marmele par campagne agricole e'avkent néoessaires. 

Le premier sarclege, toutefoia faoultatif et dont l'objeotif 
est de fournir au repiquage des planta sains et homog&nes à lieu au cours 
de la pépinike. Deux B trois semaine apr&s le repiquage, les exploitants 
effectuent le second sarclage. Celui-ci précoce se déroule avant qus 
l'herbe ne d&asse la taille des plantes du riz. Un 8. deux mois apr&a le 
repiquage au moment o& les plants du riz couvrent les espacesvides qui 
se trouwnt entre eux, emp&ant ainsi en leur sein le dkeloppement 
probable dcesp&ce herbacées nuisibles, les rizioulteurs pratiquent le 

3” sarolage. 

Ces opérations de nettoyage des rizières sont réalisées 
selon des délais très courts ntexèdant pas trois jours d'autant plus 
que lr oroimance des plantes parasites est tr&a rapide. 

DBs que les planta de riz couvrent toute la rizière celle- 
ci ne fait plus l'objet de quelque desherbage que ce soit. 

. . . / l *. 
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1.5.9 Moisson 

Dernière opération avant la consmnation ou la vente du riz, 
elle a lieu deux fois au cours de l~amée. La réoolte d%ivernage oomen- 
oe le 20 octobre, tandis que celle de saisan s&he se déroule ÈL partir 
du25U. 

Les erploitauts, notamment les hommes procr?dent au pdalable 
à la coupe des gerbes de riz, activité qui s'étale sur un madnum de 

4 jours. 

Suit alors l*opératicm de battage du riz qui se déroule en 
me oudeux journées selonl~iqortance de lamain a*0t3m (10 permn- 

ries en 10 heures pour une quantité de riz rdoolté sur tme superficie 

ae 0,-!5 ha). 

Apr&s le battage, les femes entament le vamage au riz en 
VUB de séparer les grêfnes de la paille au riz. 

Ensuite pourtiterune &entuelle genninatioP1des~inee 
pa&ic3ulikementensaisanpluvieuse, périoae auccms de laqualle la 
forte humidité favorise un tel processus, la réoolte est soumise à un 
Seahage iritensff. Cette op&atim est amez Mlioate en Juin lorsque les 
pluie8 s*abattent de façon régulike i9ur la région. 

Apr&e oes diverses opkatims, les rizieulteurs dans ltatten- 
te de1alivraisoiudeleurproduit,les oœm3rventaelonleurpropres 
moyens. 

2.r xi?% FiwMJc!rl~S 

1 productiauetlacoamercialisation duriz deBanzonacmmuuue certaine 
6v01utiœl. 
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2.1.9 Evolution ds la m'oduotim du riz 

Le périm&tre irriguédeB~z~fcnunitauraEarchdnati~a1 

depuis 1978 plus (+) de 1 000 tonnes de riz paddy par an. La productim 
a connu de grandes étapes dans son &voluticxh 

- La pkiode 1977 - 1981 

Cette période est carautérisée par la prise en main de la 

produotion du riz par les ohinois~ 

La production hait planifiée de lamanière suivante t la 

superfioie cultivde &ait de 454 ha en saison pluvieuse et 350 en saA- 
son shhe. 11 existait alors deux cempagnes de riz ohaque année. De 
1978 à 1981, les chinois ont effectué gustre (4) campagnes de riz en 
saison sèche àBaxmm avec comme rendement maximal unitaire en 
1978 7.6 t/ha. Il y a eu également en 1978 - 1980 trois (3) c-es 
de riz en saison pluvieuse avec oomne rendement W en 1978 4,5 t/ha 

et 4.4 t /ha en 1979. 

Au d&ut de l*exploitation de la plaine, les chinois oulti- 
vaient la vari&& nIR-15-9 3 ". Nais compte tenu de sa sensibilitd & la 

maladie deP&imlariose Orysaen saison pluvieuse ils ont introduit une 
autre vaziétd le SC-27 Qui résiste bien aux maladies. 

-La période 1981 B nos hum 

En 1981, le oantrat &.3nois expizxît. La mission rentre en 
Chine. CAnq techuioiens agriooles burkinabè y scmt affect& pour relever 
les teobniuiens chinois. Des difficultés apparaissent t 

*Les morne logistiques cosmenoent B devenir insuffisautei~~ 
* L%ncadrement technique n'est plus bien assuré. 

I * La discipline, surtout au niveau de la gestion du péri&+ 
tm se relâche. 

/ l ob l b* 
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Cela se ressent de plus en plus sur le rendement qyi tombe 
à 4 t/ha. Mais la ooop6rative des paysans mise en place en 1979 storga- 
nise peu & peu. Elle compte 923 membres ayant souscrit à une part sooiale 
de 1 500 francs. Elle est administrée psr un Conseil et un Comité de 
Gestion. Elle donne un peu de souffle à. la production en foumissaut les 
facteurs de production, en appliquant des opérations culturales et en 
assurant la commercialisation du riz peddy. Le mndement se stabilise & 
miron 5tBlQa.Un directeur(in&nieuragranome) est nom& par 
1tEtat pour mieux administrer et mieux gérer la plaine. 

Le8 paysans cmntinuenta faire les deux campagnea annuelles. 
Mais oelle de la saison s&che, s'avère de plus en plus difficile 8. cause 
du manque d'eau, Le débit du Mouhoun baisse de plus en plus et ltensa- 
blement des conduites est important. 

2.2.9 Les quantités produites 

Production du riz de 1978 - 1989 

1 1 
!Année ! Production totale en I &nantitéa oollectées en: s oollecrté f 
1 1 tonne t tanne puur la vente ! 

; 1978 ; 339 ! ! m ! I - : 
1 1979 ! 1 w-4 4 w I - 
: 1980 i 2 516,ol 1 ! 1 509,60 ; 60 t I 

1 1981 1 1 979,39 
I 

1 187,64 60 
: 1902 I 2 151,46 i 

I 1983 t 1 839’49 i 

1 290,88 i 1 60 

1 103,7 f 60 I 

t 1984 I 2 057,34 f 1 1 234.41 ( 60 I 
! 1985 ! 2 064~1 1 1 238,46 ! 60 1 

I 1986 ; 1 531,a ! ! 1 422,68 f 60 I 

1 1987 ! 3 614~1: I 2 168.47 60 
i 1988 I 3 035 1 ! 1 813.03 

’ 
60 

I 
1 

! 1989 1 3 440,65 2 
! 

f &4,39 i 60 ! 

t Total i 
? t 

25 811,61 ! t l 

Source 8 Directicmde laplaine aratkagée deBan=, 
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De 1978 h 1989, 'le périm&tre de Banzon a produit plut de 
25 000 tomes de riz paddy. Au d&ut de l'exploitation de la plaine 
etest à dire en 1978 et 1979, le volume de la production du riz était 
faible (339 t en 1978 et 1 244 t en 1979). Cela stexpliquait gex le fait , 
que les smfaces exploitfks n'étaient pas importantes, Par exemple en 
1978, 15 ha seulement ont été exploit68 en première campagne et 60 en 
deuxième campagne. Par contre le faible voltme de laproducticm de 

1981 (1979, 39 t) de 1983 (1839,49 t) de 1986 (1531,O6 t) était dÛ au 
aépast des chinois et aux difficultés qu'a oonnu le p&intètre (situa- 
tion de mévente). IMs h gartir de 1987 la production oonnait une augmen- 
tation sensible. Le volume de la production atteint les 3 000 t 
(3 6Vr11 t en 1987). C 1 e aetexplique sans doute par la réorganisation 
de lacmrcialisation. 

3.1 uTILIsATIOI~ lx3 LA PR0MmI0N 

Emircm 40 $de la~uotionduriz deBanzcmsant~hserv6s 

Alatmnsammationlooale ;lee 60~~restantmnt vendus. Ainsienmoyennee 
60 pi dee quastitds de riz produits par an sont collectés et vendus sur 
Is maxohr? burlsinabè. L*ORD de Bobo était le seul pmtenaire commercial 
du P&i&tre de Banzon. Il acheminait le riz rpaday B la rizière de la 
vallée duKouoùsetrouvaituneusine de deCortioag;e; bprb~d&orti- 

cage, ltOE(D livrait le riz A diffhrents oliente notament t 

~LaSOVOLCCH (actuelFasoYaar),pa5ncipalaq.&rem; 
c 1WFHACER (Offioe %ational des C%&ales) ; 
- les diffkente camps militaires du pays t 
-quelques oomerçauts partiouliergmseistesetdemi- 

&!rossi6tes ; 
-lepemmnneldelWRD; 
L le personnel dtautrea semioes administratifs en ltooou~ 

renoe 1tOP.C (Office des Postes et Té1&mmmunioaticm) la police, le trkor 
, 
l publio. 

Aotuellement, c'est la Caisse G&&ale de Pdréquation et de 

ShbilisatioZ3 des kk dttS Produit6 &~iCOkf (%&P.S.P,A.) qui e8t 

. ../A. 
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ahargée de l'achat et de la vente du riz de Banzon. Le CRPA fournit aux 
paysans, les produits phytoeenitaires, les engrais et les semences. 

La coopkcative de Banzon est seule interm6diaix-e entre ces 
différents orgwismes et les paysans. Chaque riziculteur après la vente 
du riz et après dhadim des différents frais dispose db revenu net 
d'environ 367 500 F CFA. 

Plais cette somme est difficilement atteinte par les paysans 
oa,r le riz de Banzon subit la concurrence du riz produit sur les autres 
périmètres, et le riz venant de l'ext&ieur. Les eituations de mévente 
sont fréquentes. C'est ainsi qu'en 1986, pour de%loquer une situation de 

mévente qui risquait de compromettre l@a-venir de la plaine, le gouverne- 
ment a pris des mwures tendant à cmercialiser en priorité le riz 
local dans les villes de Bobo et environ& 

De plus, le prix 
ressentie aussi au niveau de 
r&mm&6Bsajustealeur. 

du paddy qui est bas, est une ccntrairh 
l'exploitant a0d le travail n'est pa43 

LG&nagement de la plaine de Banzon effectue grâce B la 

coopération entre le Burkina et laRépublique Populaire de Chine a coneie- 
té à la mise en place db enserkible de moyens techiques et Qoonomiquea 
pour une oulture intensive de riz. 

En effet, a-s l*aoquisition de l'espace, la premihe phase 
del~amhnagementa 6télamise enplace des ~tructuree indigpenssc 
bles B la rizîculture irriguée, au recrntement et B l'installation de6 

'paysan80 

Ensuite, un tsystènm de oulture a étd êlaborzé pour pernrettre 
\ d'obtenirde hautsrendementeetde -tiquerune double cultureparan, 

La production, appréciable au d&nrt de lQ&nagement a eom- 

menoé &oannaitre des fluotuations avec le départ des ohinois etaveo 

‘, I . . . em* 
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la baime du débit du Mouhoti et ltensablement des conduites d'eau, 

La oomneroialisstion connait aussi dea fluotuatiom avec 

des périodes de m&vente et la concurrence du riz venant de ltertérieur. 

L'aubat du riz auparavant effectué par 1WRD cet paesé entre les rsaine 
de la Caîsw, Générale de Péréquation et de Stabilisation des Prix des 
Produits Agriooles. 

Enfin, le faible peuplement de la r6gion de Banzon a nécessi- 

té ltinstallation d'un effectif important de migrants pour mieux rentabi- 
liser les investissements. La modernisation de la culture du riz et 
ltin&allation des migrants ont entrainé des bouleversemente dans lVvo- 
lution de ltoccmpation du sol. 



T ROISIEME PARTIE 

L'EVOLUTI~ DE L'OCCIJPATION DU SOL ET SES CONSEQ,C!ES 
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b terroir de Banzm est limitd auRord par le Mouhcm, a~ 
Sud par un pont installd sur le BUo, & l*Ouest par une colline, et B 
l*Wt par un croieement de piste (CF Fîg no 12 et 13 P. 7@ Tt). Il 
oouvre paz ces limites, une superficie totale de 4 829,06 ha. La partie 
maltivée du terroir a ocmu une progression lente jusqu'en 197‘7. A paztir 
àe oette date la progreesicm lente s~accdlère pour coumîr presque tout 
le temoir villageois. Cette 6volution qui a eu des comdquencea sur les 
pratiques traditiannelles est a- à une croissance ah0pphiq~ specta- 
culaire conshtive Ètl~aanhagementdela plaine. 
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LWuest du Burkina est relativement ls partie ls moins peu- 
plée du pays. Les den&itds de population surtout rurale sont faibles 

compaxativenw+nt à celle au plateau central oh elles atteignent B cer- 
tains endroits 90 beJkm2. En effet, d'après le rece nsementgé.u&alde 
la population de 1985, les densités sant de 14 ha/km2 a=8 la prcwince 
de la Comoé, de 35 ha/kd2 dans la province du Houet (environ 8 ha/km2) 
en milieu 3x3331) et de 17 ha&2 dans le m-&a0ugou, 

Mais certaines régions faisant l'objet d~sdnagement hydre- 
agricole ooxmw celle de Banzq Bchappent de nos juurs à cette situation 
démographique d'ensemble. En effet, la région de Bsnzon comme toutes les 
régions de 1Wuest du Burkina Faso a longtemps été peu peuplée. Au recen- 
sement de 1975, le village ne oomptait que 596 habitants regroupés en 
56 familles. Il n*Qtait oonstitué que par deux hameaux distincts I%n 
de l'autre a'erwinni un (1) km. Il était habit6 par une seule ethnie 
(les Toussians) et il n'y avait pas d*&xngers. Dtaprh les autochtones 
oeux qui ont tenté de s'y installer ont trcmv6 le milieu difficile et 
peu accusillant et s'en sont repartis. 

Mais les potentialiths agricoles abondantes et surtout l~smé- 
nagement de la plaine en 1977 attirèrent des .migrants venus surtout du 

plateau central t ce sont des migrants spontands qui ont obtenu de la 
pszt de la population looale le droit ds stinstaller et d*erploiter les 
terres;etsurtout des migrantstransf&&3 desr&ionspauvres etsur- 
peuplées du plateau central par l*Etat dans le oadre de sa politique de 
colonisation agricole. 

Unsi l'équilibre démogra&ique qui existait a dté rompu 
B partir de 1977 par l'installation atm affectif important de migrants. 
En avril 7979, 1 200 mQgrants étaient déjà installés pour la mise en 
valeur des terres sdnag6e8, eoit plu6 au double de la population rtki- 
dsnte. A oes 1 200 migrante s'ajoutaient 350 oumiers recrutés daus le 
oadre de l'exhcution des txwaux awbgemerrt. La gopzlati0n de Ban~00 
passa alors de 598 habitente en 1975 & 2 148 habitants en 1979 ; les 

migrants représentent plus de 72 % ds l'effectif total de la population. 

/ .*. 0.0 
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Depuis 1979, la croissance de la population de Banzon atest 
poursuivie avec ltarrivf% dtautres migrants ïnfoxmés de ltamfhagement 

de la plaine. Au recenseme& de 1985 (le plus récent) la population ae 
Banzon a atteint 5 593 habitants. C'est à dire qu'entre les deux recen- 
sements (1975 - 1985), l'effectif de la population a 6té multiplié par 
dix (10) environ. 

Cette explosion ahofppbiq- est très remarquable dans la 

sous-Agion. En effet avec ses 5 593 habitants, Banzon est devenu le vil- 
lage ls plus peuplé du département de Djigouera. Il regroupe à lui seul 
39,27 % de la population du département, estimée & 14 242 habitants 

répartis dans 14 villages dant Banzon. Banzon est plus peuplé que le chef 
lieu du département de Djigousra qui compte 2 015 habitants. 

L*aoaroissement dém0graphique a entrainé oelui de la densité 
de la population. Les limites au terroir villageois n'ont pas progressé 
en &im temps que l'augmentation de la populatiaa) et la dsnsité d,e la 

population est passée de 10 ha/knQ en 1975 8, 116 hqh2 en 1985. Cette 
évolution ab0wphiqa6 particulière.~ sans précédente est wxmtiel- 
lement le fait ds la migration. 

1 l - OHIGINES DES MIGRANTS 

Bsnsm est passé dspuis 1977 db village B une seule ethnie 
à un village coanopolite. Il regroupe des hommes d'ethnies et d'origines 
diverses. on y rencontre $ 

-Des Mossi I ils sont originaires pour la plupart du plateau 
oentral, plus particulihement de la province du Yatenga, au Saumatenga, 
du Namen?anga, du Bsm, du Ganzourgou, du Passoré etc... En 1979, les 
Mossi reprdsentaient 39 76 de la population. En 1990, ils sont estimés B 

70,45 % de la population, constituant ainsi l'ethnie domhante dans lo 
, \ 

I village. 

-Des Bobos t ils sont pour la plupart originaixw de la 
provinoe du Houet. En 1979 , ils re~&entaient 25 sd de la pomtiun, 
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En 19901 ils ne sont plus m 5,95 F4 Cela est dû au fait que le nombre 
d*ethnies à Banzon staccroft rapidement ainsi que l'effectif de certaines 
ethnies cm les MOS& 

-Des Sénoufo, des Sambla, des Semogc originaires de la pro- 

vince duHou&, duKhnédougo& 

-Des Samo, des Gourounsi, WBambéira, des Dafhg, des Tiéfo, 

originaires du Souzou, du Mouhoun, de la Hossi, du Nahowci et de la 
Sissili, 

A ces différentes ethnies s'ajoutent les Dagari origkaires 
de la Bougouriba, du Pcnî et des Peu& originaires du Seno, du Sown et 
de 1~Oudalen. Mais ces derniers soct minoritaires et frhs mobiles, Les 
Dagari traszillent comme contractuels et lorsqu'ils ont assez d'zsgent, 

ils rejowent les grandes villes (Bobo - Abidjan). Quant au3L Peulh' ils 
sont de passage avec le bétail dans la r6gion. Ils ne disposent pas de 
pazcelles rieicoles, ni de champs de cultures pwiales. 

1.2.. P~edesmimts 

Les provenances desmigrants scnttr&s variées. Le chemin 

suivi du lieu d'orighe B Ban~cn est marqu6 par de nombreuses Qtapes 
mig.ratoires. 

Eh effet, sur le terrain, on a aonstaté que 22 % des migrante 
venaient du Houet, 14 % du Sanmatenga, 9 % du Yatenga, 9 % de la Côte - 
d'hoire, 8 % au Rb&hgo~, 7 % du Mali, 6 % de la Coraoé, 5 76 au SOUXOU, 
5 % du Mauhaun, 4 % du Seno et 3 76 de la Kossi. 

La grande majorité des migrants viezment du Hcmet. Alore que 
ca _ '. 1, - - . <'. , r I .a . . ~ ', leurlhu 

d'origine demeure le pli 6ucxvent le 'plateau mossi". Cela s~ezpliqw 
par le fait qu'ils n'ant pas suivi un parcours direct du lieu d'origine 
au lieu dtaccueil, La plupart des migrants de Baamm dtaient au pexavant 
Installés dans les villages de l'Ouest du Burkina paur y exploiter lea 
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bonnes terres. Les migrants qui proviennent de la Côte-d'Ivoire sont des 

anciens émigrants du Burkina Faso. Quant à ceux venant du Nali., il s'agit 
* des anciens exploitants de l'office du Niger dont l'échec a amené 
beaucoup de burkinabè a rejoindre leur pays. 

A ltinstar de la vallde du Kou, Banzon a accueilli à une 
courte période, un effectif important de migrants d'origines diverses. 
Au de'but, il s'agissait d%n transfert de population des 3ones surpeu- 
plées vers les zones Lpeu peuplées. Ce phénomène a ensuite entrainé le 
developpement d'une migration spontanée. On estime actuellement à 7 000 

le nombre de personnes vivant & BanzOn. 

Tous lesmigrants affirment être venus s'installer à Ban~~ 
pour la riziculture, même ceux qui y sont récemment installés, Or les 
suprficies mises en valeur demeurent insuffisantes. La plupart des mi- 
grants nouvellement arrivés demandent des lopins de terre au@8 des 
autochtones pour des cultures plwiales en attendant d'avoir une parcelle 
sur le p&im&tre irrigu& 

Un ph&nomène qui existe sur la plaine de Banzon et qui est 
dtailleurs propre aux périmètres de colonisation est le dépert fréquent 
des exploitants dans leurs villages d'origine pour y assister le reste 
fie leur famille. En effet, au cours des enquêtes, la direction du projet 
a fait oas de nombreuses demandes de %ongés" aprb chaque caqagneo Cette 
obligation sociale 8. laquelle la majorité des exploitants souscrivent, 
les aaatit 8, réinvestir tr&s peu leurs revenus agricoles pour l~amhlio- 
ration de leur cadre de vie sur le périmètre. 

L*installation de ces migrants a d6tennIné pour une g3xnd.e 
part la dgnamiqm ds ib0upati~ au 801. 

. . . / em* 
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CHAPITRF II t L'OCCTTPATIOX DU SOL 

Ltoocupation du sol est l'ensemble des éléments et des lois 

mis en place par une soci&é, pour marquer sa présence sur une portion 
de l'espace terrestre. 

Ahsi l'ensemble des champs, de la structuration du village, 
des élknents sxmexes (pistes, routes, b&timents, infra&ructures sociales' 
et du régime foncier mis en place par les sociétés rurales, en VUB de 
subvenir à leurs besoins, matérialisent l'occupation du sol dans une 

région donnée. 

Elle est dynamique et évolue sous l'influence des facteurs 

demographiques et dconomiques. A Banzon, l'accroissement dhographique 

a entrainé une profonde modifioation de l'occupation du sol. 

1 .- EVOLUTION DU PAYSAGE AGRURE 

1.1.. Les ohsm~s 

Ils constituent l'élément fondamental du paysage agraire, 
Ils sont facilement distinguables sur les photo-aériennes. On peut caol- 
naitre le taux d'occupation du sol à partir des calculs faits sur les 
salques d'interprétation 2~ l'aide du planimhtre. 

A Banzon, avant l*amhgement, les ohamps étaient disperséa 
un peu pertout sur le terroir villageois. On distinguait (CF Fig no 11) 8 

- les champs de case o dispos& autour des habitations, sol 
y oultivait du mals, de Ifarachide 8 les femmes y pratiquaient 6galement 
du jardinage ; 

- les champs de bafonds t localis6s dans les vallées ou en 

l bordure des IpBTBis, ces ohsmps étaient destinés & la oulture de la banane, 
du riz, du tabac, des patates, du BM& et au jardbage. On y pratiqwît 
souvent des cultures de contre-eaison ; 

l .b / bb. 
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- les champs de plateau : un peu eloignés du village, ces 
champs sont appel& Woro diane (ce qui si@fie champs de brousse en 
diuula). kis en générale ils se situaient dans un rayon d'un km du vil- 
lage. Exploités uniquement pends& l%ivernage, on y cultivait du mil 
surtout. 

Les champs étaient de petites tailles. L'espace occupé par 
la jachère était 3nportant. Les photo-aériennes prises avant l*a&nage- 
ment de la plakne, plus particulièrement celles de 1974 - 75 (CIF Fig ~1~12) 
ont permis de calculer le taux d'occupation du sol. Ainsi les champs plus 
les jachères, n'occupaient qu'une superficie d'environ 646,87 ha soit un 
taux d'occupation de 13,39 I& Les déplacements de champs étaient fréquents. 
En effet un paysan qui constate que son champ est épuisé, l'abandonne et 
défriche un autre endroit. 

Après ltsm&agement de la plaine ltocuupation du sol s'est 
trowée bouleversée parla forte pression dhnaographique. Les champs 
auparavant dispersés sur le terroir villageois se concentrent de plus en 
plus autour des cours d'eau, des pistes et sur les terres fertiles. En 
même temps, ils stétendent et occupent tout le terroir. 

La. durée de la jach&rs avant l~smdnagement était de 5 -7 

SUIS~ Après elle n'atteint plus que 2 ans, dans certains cas elle n'existe 
même plus. Les champs de plateau s'étendent à plus d'un km du village. 
Le bas-fond jadis ocoupé par les chsmps est depuis 1977 entièrement su& 
nagd par 1'Etat pour une productian intensive du riz. Sur les photo- 
aériennes de 1985 (CF Fig no 13), les champs et les jactires ocoupent 
une superficie de 2 514,37 ha soit un taux d*omupation de 52,O6 76 
(oontre 13,39 96 en 1974 - 75). Lt&olution rapide de ltoocupat.ion du sol 
a entrain8 des probl&mes ds dtisponibilité en terre. En effet, si en 1975, 

la disponibilité en terre cultivable 6tait d'environ 8,07 ha par habi- 
tant, en 1985, elle nf dtait plus que de 0,86 hk Selon nos enquêtes 
men&s dans le village, plus de 72 7; des payssns ont B IA foi6 une par- 

oelle sur le péri&tre irrigué et un chsmpde oulture plk4.ale. 

. . . / . . . 
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Le manque de bonnes terres sur le terroir villageois coxmnence 
à. se faire sentir amenant de rmnbreux paysans de Banzon (surtout les 
colons) CL s'adresser aux villages environnants pour avoir de bonnes ter- 
res. C'est ainsi que certains ont des ch&3 situés B plus de 20 km au 
village de Bar~on. Pendant la saison pluvieuse, les paysans (colons 
comme autochtones) qui ant leurs champs loin du village s'organisent 
de la manière suivante t me partie de la fsmille reste au village pour 
la riziculture, tandis que l'autre partie s'installe aan6 le chmp de 
brousse où se trouvent des hameaux construits pour la circonstance. 

Cette organisation n'est possible que chez ceux qui disposent d'une main 
dtoeume abondante et d'une parcelle sur le périmètre, 

Les colons qui n'ont pas de parcelles sur le périmètre mais 
qui ont des champs de culture pluviale n'ont pas de difficulté pour lee 
exploiter. Ceux qui n'ont ni parcelle sur le périmètre, ni champ de cul- 
ture pluviale aident le plus souvent leur logeur (parents) dans les dif- 
férentes autivit623. 

Le systéme de culture le plus utilisé par les paysan8 de 
Bauzon en g&&al, est l'association des plantes L maohides, mil, de, 
haricot. On a également le systéme de rotatian des aultures et celui de 

la jachke. Ce dernier est actuellemnt en recul B cawe de la rareté 
de la terre. 

Les paysans ne b&éficient pc-s dtun appui technique en ce 
qui concerne les cultures pluviales. C'est surtout le restsd de l'en- 
grais utilisé dans la rizfke qui est répendu 6ur le champ, En plus, 
peu d'entre eux réinvestissent les 333venus de la vente du riz dans 
l*agrieulture pluviale. Pendant nos enquêtes nuus avons ccm6taté que 
oeux qui r&nvestissent dana ltagrioulture sont les plus %antisw au 
village. Lthabitat est Qalement resté nrdimentaire. 

1.2.- LtHabitat 

Le petit village deBanzœ3 représentéavsntl~smkagementde 
la plaine par deux ham6aur distincts, éloî&s l%n de ltautre d'un km 
aaomnuBpe&ird.el~~ tmGveloppement6p~tîalinrportant. 



En effet, le projet dtamhagement de la plaine n'avait pas 
prh dtinfrastructure dta.ccuei.1 pour les oolons. Et lorsqutils arri- 
v&rent à. haon (beaucoup d'entre eux avant la date de recrutement), 
ils demandhent chacun un lopin de terre au chef de village afin dt6dik 
fier eux&mes leurs habitations. Celles-ci se limitaient au départ à 
me case en paille (les premibres nuits étant passdes B. la belle étoile 
ou en compagnie dtamis, de psrents ou de connaissances installés & 
B&nzcmdepuis le d6butdestravctuxd~aménagement). Etconmwlaconditioa3 
primordiale poux le non retrait de la parcelle est la résidence du pay- 
sen à Banaapl mhe, tous les colons étaient obligé de trouver un lopin 
de terre pour y construire leur habitaticot 

C'est ainsi que dès 1977, Banzon prit l'aspect dk gros 
village. Ca et là. se dressaient de nouvelles habitations sans plan ni 

organisation précise. Les deux noyaux tradïtioxmels ont vu se dkelop 
per à leurs alentours h&diats, les cases de migrauts. "Banzon bân 
situé plus au Bord Bst limité daus sa extension pa.r sa situation géo- 
graphique. Eneffet;ilesttr&s proche du périmètre irrigué. Quand & 
Qtnzm deni", aucun obstacle ne s'opposait èl son extensian spatiale. 
Ainsi, l'habitat est restd groupé et s'est étendu sur une superfiole de 
202,s ha avec une densité de 28 personnes par ha. 

Les deux noyaux traditionnels ont étd cakservés ; ils scmt 

facilement disthguable peur leur aspect vétuste. 

Actuellement, le village de Ban5a1 n'est pas organisé en 
fonction du groupe ethnique. Toutes les ethnies oohabitent de façon désor- 
dcum6e. Il est donc diffiaîle de classer les Ages d%abitats en functim 
des groupea ethniques. Tous les styles se confondent. BBemoins, les 
Mossiontconservéle mode de colertructiopltrsditi~ldel~~ier 
(enforrœ cyUndrïque etmatéria~~païlle). Dans ce mélange, on peut 

nhmohs distinguer quatre types d'habitats t 

-L'habitat de type moderne t il s'agit des maisons oms- 
truites en brique de ciment, aveo toit en tôle, porte et ferhre en fer. 



Ce type de construction rel&ve de l'administration. C'est le cas des 
bâtimenti at3 la directi0n au p*t. 

-L'habitat de type %emi4koderneN S on peut y classer toutea 
les maisom construites en banco, mais ayant une toiture en tôle, eauvent 
des portes et des fenêtres en fer. Ce type d%abitat est en developpement 
dans le village. Ces maisons eont surtout construites par les payuans 
%antis*. 

- L'habitat traditionnel en toit de banco t cet habitat est 
le plus ancien et le plus d&elopp& On le trouve chez toutes les ethnies. 
Il représente 53 70 des maisons construites à Banzon. La dominanoe de oee 
maisons d0me au village un aspect peu attrayant. Pourtant les revenus 
obtenua par les payeans devraient leur permettre dtameliorer leur oadre 
a8 vite. 

- L'habitat traditionnel en toit de paille t très dkelopp8 
dans le tempa, ce type dthabitat est aujourd%ui en voie de dispariticm. 
On le rencontre surtout chez les Mossi, 

Des infrastructures sociales ont dgalement Bté construites 
mais elles demeurent insuffisantes vu l'importance de l'effectif de la 
population résidente. On distingue : 

-Une école àtroisclasses detypemoderne, ocnsttite en 
1981 par le Fonds de Xveloppement Rural @DR). Cette école reçoit plus 
de 100 dlèves par classe, Lus alasses sont donc uurchargéas et les ensei- 
gnants n'arrivent pa.3 B faire correctement leur travail. 

~Wndispensaire Qgcrlementdetype moderne construit en1983 
parleDR B~o~Û?&tédel%cole~ ildigpoae pcrur~~onfcnctimmant 
db infirmier d*Etat, db agent it5nér8nt de aantd, et a’- infinni8rh 

I 42nfin,levillage dîf3po6e db marchétr&6 fr4quent&11 
est situé au mailieu au village, SOT la pfde route qui relie le péri&- 
t~BlarouteBoboJ&zcn. Il se tient chaque Wche et e6t surtout 
fréquenté par les aomerçanta de Bobo et de6 vlllsges -te. 
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Levillage deBan~oarac~denombrsuseatrBnsformations 
avec l~ednegement de la plaine. 

En effet ce village er*eat agradi très aoned&dlement par 
le nombre important de mfgrants qui dy est installé ; ainai que lea 
superficies cultivées. Le Bystème traditionnel de culture Blaboré pax 
les autochtanes &QKIS dea décsnniea ne trouve plus rwn efficacité, Ce 
qui nous ambne à nouf3 poser des qyeetions BuT le6 canaéquences de l~&o- 
lution rapide et importante pu% aonnue le terroir de Banzan. 
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C!HAPlTflF: III t C(MSEQUENmS DE L'EVOLUTIOI'7 DE L'OCCUFATION DU SOL 

Ltévoluti0n trop rapide de ltoooupaticn au 801 a eu des 
conséquences importantes sur le régime foncier, les relations sooiales 
et ltenvironnement. 

1 .- L'ORGPMISATIOM SOCIAI;E 

1.1.. Le régime foncier 

Le droit foncier des habitants de Banzon entre dans le cadre 
g&&al du drait faaicier traditionnel burkinabè. Ce droit pour la quasi- 
totalité des ~03x9s rurales est ~11 amit ooutumier, non écrit. C'est 1*&5- 
ment dhne culture, dkne tradition. C'est un droit acquis depub des 

sondes par la prendre famille fondatrice au village. Ce droit est reconnu 
par les oommmautéz3 rurales 8voisinantes. Il est matérialisé sur le teri, 

rain par la aéihitdi0n du terroir villageoier Le droit f0n0ier tradi- 
ti0nnelstapplique Ècune c ommunauté où ItîncUvidu est kdiff érencié par 
rapport au gzwupe. La terre est la propriétd wconwmanalew et tous œux 
qu&B un titre quelconque sont liés au clic& un droit de propri&é 
sur la partie du terroir qui porte les premiers défrichements de leurs 
Emc&rese 

Le chef de terre zx3ppelons-le est l@w? des descendant6 de 
la prremière famille fondatrioe au village. C'est lui qui intercède entre 
le groupe social qu'il représente et les puissance8 surnaturelles liée8 
B la terre. Il a un Wroit éminent" ENT les terres de 8a jdaicth. 
Il est chazgd de la distributi0n des terres loruqutil y a éclatement 
atm famille ou lorsqu*un &xanger ak3im stinataller dans le village. 

Bvdc ltam&gement de la plaine, le régime f0ncier traditifm- 
ne1 a c&nu un bouleversement. Ltexpropriati0n d'une grande partie au 

\ 
I pf&5moine f0ncier par 1'Etat et ltin8tallation des migrants a entralné 

une main mise de ceux-ci sur le terroir villageois. 

. ..* / l e* 
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An Gbut de ltinstallation des migrants, il fallait leur 
trouver des terres cultivables c subvenir & leur besoin. A oause de 
la pression Gmographique, le chef de terre a été oblige de céder B 
ceux-ci tuutes les réserves eristantes. Le6 premiers colon6 qui on ont 
Wnéfioiés, sont devenus à leur tour des dannateurs de parcelles à des 
parents ou amia. Les autochtones se sont mis B attribuer une partie de 
leurs terres ancestrales auxmigrantamoyennantune certaine somme db-- 
gent. C'est ainsi que les autochtones se sont trowds déposs&és de leurs 
meilleures terres. 

L'expropriation a eu pour conedquence la perte du contrôle 
au droit foncier traditionnel par le chef de vill~e et son effriterœnt. 
La propriété collective de la terre &de le pas à la propridté indivi- 
belle. 

Le chef de terre exproprié de ces droits fonciers tradition- 
nels ne joue plus pu%m rôle religieux. C~estSUire qu'il continue B 
effectuer les sacrifices que demande la tradition, C'est le délégué des 
Comités r6volutionnaires (C.R) du village qui règle actuellement les 
probl&mee fonciers souvent en accord avec le chef de terre. 

Ainsi le régime foncier trsditionnel atest fortement effrité. 
Si jadis dans le droit coutumier traditionnel, la terre dtait abée ae 
toute valeur o~roiale, la rareté du capital foncier, l'expropriation 
effectuée par l*Etat, la recherche des meilleures terres csnt influé lez+ 
gement sur l't?volution des pratiques actuelles. Les notions Qconomiques 
et de proprf&é individuelle appwaissent incontestablement dans un vil- 
lage fortement impr&né au Wmhme agricole et où l'argent coapmbnce 

à régir les rapports sociaux. C'est air& quganjourd%ui pour construire 
il faut nécessairement acheter le lopin de terre. 

1.2~ Les nrobl&mes sociaux 

L~amhnagement de la plaine de Banzooz et l'installation db 
affectif &rportant de oolcns en un temps relativement oourt, dans un 
village qui ntaI7ritai.t pas d*étranger atgmmant a suscité un certain 

. ../.A 
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nonbre de problèmes dlo&re social. Les rappotis sociaux traditionnels 
86 sonttruuvé~ bouleversés. 

1.2.1.0 Rapports autochtones migrants 

Le8 autochtones affirment qu'ils ont toujours été en faveur 
de ltimplentation ~d~&trangers hdtes" dans leur village. Selon aux, 
l*hospitalité &-tait accordée à tout "douna" (Qtranger en dialecte bambara) 
de boxmes intensions. C'est à dire & tout migrant qui întègre le village 
dans l'unique but de a'addonuer honr&ement à. se8 tâches agrioolea quo- 
tidiennee en vue de satisfaire 8es besoins alimentaires et d'améliorer 

sea conditions de vie. 

Au moment de l*am&agement de la plaine, les premiers colons 
8. leur arriv5e furent d'abord logés en majorité par les autoohtaes. 
Selon le ohef de texre, ohaque famille autochtone a eu B he%ergW notas 
ment un étranger. Pour également tknoigner de leur bonne foi, le chef da 
terre affirme qu'il8 ont souvent donnd leurs meilleures terres aux migrau'ts 
pour qu'ils édifient leurs demeures. En fait avaient-ils le choir: d'autant 

plus que la décisia d'aménagement et de oolonisatian dmanaïent de l*au- 
torité de leEtat ? 

La cohabitation de gens diffkente de par leurs ethnies, 
leur8 coutumee etleurstraditions,ne peut se faire rransheurt ;et les 
autochtonee au d&ut de l~inatallation des colons ont dÛ en souffrir. 

Les autoohtones affirment qu'au d&ut lee migrants ne res- 
pectaient pa8 les coutma du villa@ qu'ils trouvaient absurdea, ou ne 
m sentaient pas concenbs. C'est ainsi que certains ont $Ohé dans le 
Blio où les poissons sent sacrée. D'autres ont marchb avec des chauwuree 
sur la marmlle d'un des deux puits sacstirs du village (acte interdit par 

\ la ooutuw). D*autres encore ont commis l*adultke dans les champ& En 

outre, les autochtonea affirmnt qu'il6 ont subi parfois des vole de 
Wtail, des viola ou des détournements de femxwrs et de jeunes filles, 
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Ces problèmes sont présents partout où stinstd.lent les 
~0100?9. Mais dans le vîl.lage de Bmean, ils amt awtb plus cruciaux 
que les autochtones se trouvent nettement tioritaires par rapport aux 
colons. Le handicap du nombre fait que les autochtones n'ont plus le 
contrôle au village, Celui-ci est entre le8 mains des colons. En plus 
la présence d'un amgud des oomitbs r&oluti~aires communaux, non 

odginaire du village, att&ue de plus en plus l'autorité des autochtones. 

Mais actuellement, autochtones comme mik*rants Ufirment qu'ils 
entretiennent de bons rapports. 

1.2.2.L Rapports entre migrants 

Plus de cinq ethnies différentes vivent actuellement à Bsnzcm. 
Il est vrai qu'avec les autoohtoazes, les migrants ont eu des problèmes 
de oohabîtation, mais entre eux &m3 les relations n'ont pas été faciles 
au ah-t de la colonisation. Les conflits étaient fréquents dans les 
lieux suivants z 

- sur le périmètre rïzicole t 08s conflits avaient pour orî- 
gine le non respect de l'ordre de distribution de l'eau dsns les parcelles. 
Pendant la ow de saison sèche il y a un ordre de distribution d'eau 
dans les différentes parcelles. Il arrive que certatis rizîoulteurs ad- 
tournent l'eau venant dans la parcelle voisine pour alimenter leur 
parcelle. 

A dans le village même I les canflîts sont surtout lAA3 aux 

problèmes de femmes (Il s'agît là de détournement de femme). 

Pour Pallier 8 oes problèmes, la direction de la plaine a : 
prîs desme~s dvèrea oontretousles riaiculteurs qui seraient en 
ocnflît. La sanotion peut aller jusqu'au retrait de la parcelle. 

1 Nalgr6 tout, des problèmes existent toujours surtout entre 
les jeunes du village. Par exemple pendant notre séjour à Banzon un jetme 
a été tué au cours d'une bagarre. La cause du ocsnflît dtaît li6e à, un 
problème de femme. Les cas de vole, de brigandass sont fr&uents, 
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Néanmoins de bonnes relations semblent exister entre les 
migrants. C'est ainsi, qu'il existe des entraides communautaires, surtout 
entre les MOS&, Il a'agit là d'une forme de solidarité qui permet aux 
paysans de r&liser les travaux agricoles en respectent le calendrier 
cultural. De ce fat, la solidarité constitue une forme d*assurance cou- 
vrant plusieurs avantages. Elle est à la fois source de sécurité économi- 
que et d*équilibre social, facflzttant les rapports sociaux. 

Ltaccroissement des effectifs sur le périm&tre aménagé de 
Bamon, pose le problème de restauration des sols, Par ailleurs, on le 
sait, le phéno&ne de l@dzcsicn s'accentue en milieu rural avec des 
densités de plus en plus élevées de population. 

Tradîtionnellement, les agriculteurs ont eu B mettre en place 
des syst&nes permettant de limiter le ruissellement et surtcut l*drosicn 
en nappe, Il s'agit entre autres, de l'association de cultures permettant 
une meilleure couverture du sol, de l'abandon du sol tant que celui-ci 
est démad8 8 du recours h la jachère et de la protection des arbres etc... 

Toutes ces techniques, dans le contexte d'une faible densité 
de populaticm se eont revelées suffisantes pour maintenir jusqu'à ces 
dernières décennies le potentiel foncier. 

Nalheuresenent, le ccntexte a changé depuis l*a&nagement 
de la plaine. Les techniques traditionnelles cw celle de la jachère, 
scmt de plus en plus difficiles B pratiquer et s*avèrent parfofs ineffi- 
caces pour juguler une dégradation qui atteint des pcopcrticns catastrc- 
phiques. La technique de la jachke est en r&ul alors que les paysans 
ne reçoivent pas d'appui technique de la part de la directif de la plaine, 
en ce qui ccmceme les cultures pluviales. 

..*/A. 
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Quant à l'environnement, lt&olution de l'occupation du sol 
ne s'est pas faite sans sa destruction. En effet ltaménagement de la 
plaine, lTinstallation des colons a entrai&, le d&frichement de plus 
de 2 400 ha. En général les am&nagements des grandes plaines sont ltccca- 

sion de défrichement intense dont les limites sont souvent mal connues, 
surtout s'ils sont accompagnés de l'installation d'un effectif important 

de colons. Les besoins en bois de chauffe et en bois de construction 
entrainent également la destruction abusive des arbres. 

Si les paysans s'efforcent de planter des arbres, particu- 
lièrement quelques arbres fruitiers, il faut cependant souligner que dans 
le domaine de l~envircnnement, les initiatives ccsmnmautaires sont grres- 
que inexistantes. C'est ainsi que actuellement, la végétation jadis delnse 
de Banzon ne se limite plus qu'aux for&s galeries. Partout ailleurs on 

aàfaire àune savane psrc (c'est àdireune savane piquetée d'arbres 
utiles pour les paysans). 

3.0 PERSPECTIVES D'AVEKIR 

Le périmètre irrigué de Bsnzon, offre un bel exemple de cc& 
centration de population d.ans une région relativement peu peuplée, Ltat- 
trait prcvoqu6 par le p&5tt&tre a entrainé de nombreux probl&mes, 

En effet la superficie mise en valeur est devenue insuffi- 
M%ute et les demandes de parcelles sont de plus en plus nombreuses. La 
direction dupérim&tre setrowe débordée. Elle pense que pourabso&er 
cette pression demographique il faut néoeseairement étendre le pérk&tre 
ou effectuer d'autres aménagement dans les régions environnan tes ou encore 
developper dans la région d'autres activités agricoles lucratives campe 
les cultures maraichkes. Par ailleurs le problème d'eau se pose de plus 
en plus et de façon cruciale. Pendant la saieon sèche de nombreuses par- 

\ celles sont abandonnée8 par manque d'eau. Selon les responsables du pkci- 
I mètre, le manque d'eau est dÛ B la baisse du débit du Mouhoun et au fait 

que les conduites sent bouch6es. Pour juguler la crise de l'eau, les 

revbles ont introduit la culture du I&S comne culture de ccatzx- 
saisan. Ainsi, en 1989, 276,60 ha ont été cultivée en n=?e. Mais cette 
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céréale rencontre des problèmes d'écoulement, Les problémes consdcutifs 
à ltc&&nEtgement (pression demographique, aégradati0n de l'environnement) 
sont perçus par les paysans comme étant des problèmes relevant de 12, 
resmsabilité de 1Wtat. Ces problèmes touchent surtout les autochtones 
qui se trouvent expropriés du patrimoine sncestral. Ils pensent que le 
nombre des %fxsngers" dépassent actuellement la capacité dtaccueil de 
la r6gion. Ils stinqui&tent surtout pour leursenfants en se disant qutils 
ntauront peut&re plus de bonnes terres pour cultiver et que le villsge 
sera un jour entre les mains de 1Wtlmie dominante actuellement à Banzon, 
c'est à dire les Nossi. Quant à savoir ce qu'ils proposent pour résoudre 
ces problèmes, les autochtones pensent qu'il n'y a rien B fa-. sirlan 

eux on ne peut plus chasser le surplus atét~3k3, alors que tant qu'ils 
seront là les probl&mes iront en stempirsnt, 

Les autorités quant % elles sont conscientes des problèmes gue 
que posent actuellement le périr&tre. En ce qui cacerne la conservation 

de ltenvironnement, elles ont entrepris des campes de sensibilisati~ 
pour emscher la coupe abusive du bois. 

Ainsi pour reQnamiser la productim du riz SUT le pé-rimtre 

et résoudre les problèmes liés à l*aménagement, il convient : 

- de chercher une solution su probl&me d'eau, en améliorant 
le régime du fleuve en saison sèche ; 

- de niveler les parcelles mal exécutées ; 

- d'étoffer ltdqgipe technique dtenoadrement par ltaffeotcc 
tion complknentaire atm technicien de l%ydraulique et db animateur 
alphabétiseur à la plaine de Bauzun ; 

Ade r&liserltextension au p6rinAtx-e parl~sdnagement de 

la plaine de SOKOROLA ce qui d&ongestiannera la population sutuur de 
la plaine de Bsnzun et attenuers certains probl&mes sociaux. 

Un &S%ut de solution est apporté à ces probl&mes avec la 
réfection de la route Bobc.Gfknzan, Par ailleurs la coopérative des-t 
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dotée d'un camion pour le transport du riz et elle a entrepris la cons- 
truction d*unmagasin de stockage. 

Au niveau du village, des aolutions doivent &tre également 
apportdes aux problèmes sociaux. Une autre école devrait être construite 
pour décongestionner les classes surpeuplées. 

Des mesures doivent être prises pour préserver ltenvîronne- 
ment, pour conserver les eaux et les sols. Pour ce faire des actions de 

reboisement doivent être entreprises. La construction de diguettes anti- 
érosives dam les chaqgs de culture pemettra d'augmenter les rendements 
cér6aliers. l3n outre, l'application de certaines techniques culturales 
comme 1Wilisation de la fumure minérale et organique pennetira non seu- 
lement dtaméliorer les rendements atteints gr&e aux dispositifs anti- 
brosifs, mais aussi ah minimiser la vitesse du ruissellement des eaux de 
pluies dans les champs. 

Sur le plan foncier, les régions am6nagées auraient du au 
pr6alable être purgées des droits fonciers traditionnels. En effet pen- 

dant ltaména.gement de la plaine, la CO- uté locale a accepté de perdre 
ma3 droit sur les terres e&nag&s et de remettre au comité de gestitm 
le soin d'attribuer les parcelles riz2colea. Cependant, il faut noter 
qu'au pouvoir traditionnel, il n'avait pas été proposé de véritable al- 

ternative de changement. Les conflits ont donc souvent existB entre 
autochtones et migrants t les premiers voulant préserver les bonnes terres, 
les meconds se t rowant dans la nécessité absolue d'avoir un champ. 

La nouvelle règlementation foncière et agraire en viqaeur 
rendant 1'Qtat seul propriétaire de la terre au Burkka doit insuffler 
une dynemique puissante pour ltsm&lioration qualitative et quantitative 
des pr0au0tion8 agricoles. ! 
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E- OKCLUSION GENERALE 

L*Etat général du périm&tre rizfcole de Benzon est satisfai- 
sant et les objectifs fixds sont atteints pour l'essentiel, La production 
du riz a contribué à réduire la dépendance extérieur du pays ‘ô. l@égard 
de cette &Sale par la fourniture de plus de 1 000 tonnes par an au 

marché national. 

Le relèvement du revenu monétaire des paysana a été assur 
même si dans ce domaine on note des indgalités en ce qui concerne le 
revenu de chAque paysan. 

Lfiirrigation a également permis de réduire l'exode rural et 
i contribué à fixer la population. Elle a ée;alement contribud à créer 
directement ou indirectement des emplois en milieu rural et à déconges- 
tionner les zones aurpeupldes, 

Nais le déccmgestionnement de ces zones a entrainé le ~II+ 

peuplement de la région de Banzon ; jadis sous peupl6. En effet, la popu- 
lation de Benzon s'est vue multipliée par dix (10) en dix ans. D9.m 

effectif de 598 en 1975 la populatia de Banzon a atteint 7 000 hbcbitenta 
en 1990. Cette croissance demographique extraordinaire a jusque l& été le 
fait de la migration d'abord officielle puis spontsnde, Actuellement en 
plus de la migration spontanée, on note un fort taux de natalité. 

Cette surpopulation a acc4lérf5 ll&olution de l'oocupation 
du sol. E!n 1985, le taux d'owupation du a01 Btait de 52,C6 46 (&xups 
et jachères). Si l'on ajoute la superficie occupée par le p&im&tre 
rizicole et l'habitat, ce taux peut être estimé à &,86 $. Ccmpte tenu 

I de 1'awntatio-n ccsMnuelle de la population, on peut se dire que 
l*ocoupation du sol en 1990 est totale B Banzon, 
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Les villages environnants sont actuellement mermcés par la 
tmmharge démo,mphique de Banzon. Dejà, ils reçoivent de la part des 
habitants de Banzon de nombreuses de-des de parcelles. Si des mesures 
urgentes ne sont pas prises pour ddcongestionner la plaine ou ralentir 
l'accroissement de la population, une situation sfmilaire à. celle des 
r~gionsswpeuplées au plateau mossi risque de s'y produire, Car le 
bësoin de plus en plus grandissant des populations en terres de culture 
les amhent à défricher aux d&ends de l'environnement des surfaces Upor- 

tentes. Ceci est Vautwt plus inquiétant lorsqu'on sait que la majorité 
des habitants de Bauzcrn viement du "plateau mossi." où l'on peut consta- 
ter des techniques culturales destructives de l'environnement. 

Par ailleurs, la région de Banzon est une zone de prédilec- 
tion du paludisme. Elle renferme un nombre important dt=o&&les vecteurs 
du paludisme, La Bilharziose y s&it également de façon importante. 
Toutes ces maladies. menacent la santé des poplations. 

Toutes les grandes plaines am&agées du Burkina Faso sont 
confrontées à ces problèmes, En effet leur em&agement est l'occasion 
de défrichements intenses. Des actions de reboisement doivent être alors 
effectuées par le8 exploitants même des diff&ents périm?Ares. Le pro- 
gramme de gestion des terroirs villageois doit être urgemme~t appliqu6 
dans ces régions afin de pr&erver ce qui reste de l*entironnement~ 

Cela pernwttrait de faire de l'irrigation un moyen de produc- 
tion &r et de ccznpenser eA.nsi les déficit8 de production des cultures 
plupiales. Car au Burkina, la tmmaiee répartition des précipitations 
dam le temps et dans l'espace est plus responsable des mauvaises rdcol- 
tes que ne le sont les hauteurs d'eau tombée. Ltirrigation qui est moins 
tributaire de cet3 aléas climatiques peut donc constituer un mème de 
production &r pouvant compenser les déficite de producticn des cultures 
pluviales et garantir ainsi l*autosuffisance alimentaire. Dès lors il 

I appemit urgent d'appliquer aux am6nagements hydre-agricoles le program- 

me de gestion des terroirs villageois actuellement en cours d*exécuticn 
affn de fa&33 de l~irrigationunmoyen de gestion rationnelle de8 ressou~" 
ces disponibles et non un moyen de destruction de l'environnement. 
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q u e s t i o n n a i r e  adressé QUX tniqran t s  pour  : 

, tâpprecier La d a t e  d'art ivte  ou d'indailatioh 

- 
-%c t iui 
t e  

C h amPr(& 

nombre 



'6 qprécier lesrapportsmîgraMx+atrto&tones 
'e ioir les rdpercussions htuelles de l*am&nagement de la 

plaine sur les sy&hea de culture, et apprkier les pro- 
blèmes de conservation des ressources en 801. 

1 .-EOM-PRENOMS t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..**......*..........*..... 

2 l - Autochtone ou migrant t . . . ..*........... 

3.0 Factevrs de production utilisés : engtxis (type), charrue, 
insecticide 

4.0 D'o<r proviennent ces facteurs de production t 

5.- Remarquewwue que vo8 ohamps ~P&uisent ? 

6.1 Si oui que faites-vous ? 

7.-Avez vow3 une parcelle 8ur le pM.m&tre ? 

8 l Si oui, comment organisez vous pour mener A bien lee deux 
acrtivitf% ? 

Y.- Quel aysthe de culture pratiquez-vous ? t rotaticm, sucoeeafan, 
rtseociation. 

10.m Votre champeest-ilun champ de brousse ?,un champ de case?, ou 
un champ intermediaire? 

17.0 Combien de personnes sont A votre &arge 3 

12.r Investissez~6 dana le village ? 

13.0 Si oui, dans quel domaine ? 

14.- Vos relations avec les autochtones ou les migrants t 

?A- Comment vayez~wx~ le village dans l'avenir? 

16.e Quels eont vos problèmes wtuellement 2 
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Il?m\r AVEC! LES C!mS DE VILLAGE ZT !t'OUT!Z AUTRE 
l?tGEoN1\TF: ATEN'I!? DES PROB~ES DU VILLAGE POUR 4 

'. cerner lt6volution du régime foncier 
, cerner les prohUmes relatFfs au régime foncier 
. apprécier les rapports autochtones - migxants 

7 .- 1Wstoxlque et origine du nom Banzon et du village 

2 .- Qui distribue la terre ? 

3 .- Comment se fait la distxibution aux autochtones 1 

4~ Est-oc qu'un Étranger pouvait avoir un champ 1 

5.~ Quelles étaient les conditions & remplir? 

6.0 Avez-voue avant des espaces résexv6s aux rites ? 

T;- San-t-ils toujours pr4sexv&3 ? et moi ? 

8.. Est-se que wus avez été dégmxpis de vos meilleures terres ? 

9.0 Comment le xegime foncier 8e présente-t-il aujouxd%ti ? 

lO.-Lee rapports autochtones-migrants. 

11.r Il y a-t-il des conflit8 ? 

12.- La nature des conflits, 

Ij.- Comment se fait le x&glement.? 

I 

14.k Perspectives . 

15.- Vos relatims avec les fanctionnaires ? 
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16.0 Voe relations avec le chef des mossi-? 

17.- Avewous toujours des terres mumrtes à distribuer ? 

la.- Sinon pourquoi? 

19.0 Vos terres sont-elles surpeuplées ? 

20.- Si oui quels sont les problèmes que cela pose ? 
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-JAVEC L?ZSFEERBJSA33~SDUPRO~TPOUP. 
PERCECrOlRD'- APPUISTERXHI&UESAU~U 
DES -sPwTvyI~Es 

1 l - Votre rÔle en tant que mmponsable da projet 1 

2.- Apwez-vous techniquement les mltures pluviales ? 

3.0 Ccmnent ? 

4.9Vos relations avec le6 ohefs du village ? 

5.m Quel~ sont les problémes qui se posent mzr le pérWtre 4 
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MIETLSTE'RE DE L'ACTION 

COOPERATIVE PAYSAIE, 
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