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Avec leurs mains
Les femmes nourrissent I'Afrique

Par ailleurs, la production alimentaire ne
cesse de décroître et la famine touche de
plus en plus d'Africains: 210 millions de
personnes, dans 20 pays. Même dans une

bonne année agricole, 5 millions d'enfants
meurent à cause de malnutrition.

Y a-t-il des liens entre ces deux situations?
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La double iournée des paysannes africaines

Ge déséquilibre entre les hommes et les

femmes dans le temps investi en agricul-
ture s'explique notamment par la diffg-
rence des tâches qui incombent à chacun.
Ce sont par exemple les hommes qui font
le labourage, alors que les femmes s'occu-
pent du sarclage. Si la première opération
ne prend que quelques semaines, la
deuxième se poursuit toute la saison et est
physiquement beaucoup plus contrai-
gnante.

Le travail agricole n'est cependant pas la
seule occupation des femmes. En plus de
semer, de sarcler, de récolter, de battre et
de vanner les céréales, elles doivent assurer
les tâches ménagères. Cela leur prend de
nombreuses heures. Au Burkina Faso, il
en coûte quatre heures pour aller chercher
l'eau chaque jour, quatre heures tous les

deux ou trois jours pour aller ramasser le
bois de feu, et environ trois heures par jour
pour moudre le grain qui sera consommé
dans [a joumée.

Tout ce temps occupé aux tâches ménagè-
res est une des raisons pour lesquelles il n'y
a plus de nourriture cultivée enAfrique.
Lorsqu'à certaines périodes de I'année il
faudrait s'occuper attentivement des
récoltes, les femmes n'ont tout simplement
pas le temps de le faire, à cause de leur
journée déjà doublemenr remplie. Tou,
jours au Burkina Faso, les mèmbres de la
famille perdent du poids pendant la saison
des pluies, non parce qu'ils manquent de
nourriture, mais parce que les femmes sont

tout simplement trop épuisées par leurs
travaux aux champs pour préparer à man-
ger le soir venu.

Il n'est donc pas surprenant que cette
pression qui accable les femmes soit en
partie responsable du mauvais rendement
alimentaire. En Zambie, le volume des
récoltes ne dépend pas de la capacité de
produire des terres, mais du temps que sont
capables de passer les femmes à sarcler les

cultures. Au Zimbabwe également, quand
on a demandé aux gens d'expliquer pour-
quoi les récoltes ne sont pas plus abondan-
tes, ils ont répondu que c'est d'abord parce
qu'ils manquent de temps pour sarcler les

champs.

DIVISION DU TRAVAIL
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L'agriculture pour vendre ou pour manger?

Avec 12 % des terres arables au monde,
l'Afrique ne produit que 4 o/o des récoltes
mondiales de céréales, mais 24 o/o du café
er 54 o/o du the. En outre, ces cultures de

rente occupent des sols qui pourraient
produire de la nourriture et airsi augmen-

ter la sécurité alimentaire du continent.

Les effets de cette situation sont parfois
indignants. Au Mali, pendant la grande

sécheresse sahélienne de 1967 à 1972,

alors que des milliers de personnes sont
mortes de faim, les exportations de cotoq
et d'arachides ont enregistré des volumes
record. La production de coton a augmen-

té de 400 o/o et celle de I'arachide de 70 o/o

parce qu'elles occupaient les terres les plus

fertiles, les mieux irriguées et qu'elles ont
reçu l'appui de l'État et de l'aide interna-
tionale. La Côte d'lvoire a enregistré une
pénurie alimentaire lorsque son gouverne-
ment a encouragé les hommes à consacrer
leurs champs aux cultures de rente. Or ces

champs étaient jusque là cultivés par les

femmes pour produire l'alimentation de

leur famille. Au Malawi, la production de

noix, assurée par les femmes, a aussi accusé

une nette baisse lorsqu'un projet de la
Banque mondiale a encouragé les hommes

à agrandir leurs cultures du maïs destiné à

I'exportation.

Ce modèle d'agriculture qui substitue une
agriculture d'exportation à l'agriculture
vivrière a commencé à s'implanter durant
la période coloniale. En Afrique du Sud,
les Blancs possédaient 90 o/o des terres dès

1913. En Rhodésie (aujourd'hui Zrm-
babwe), 50 o/o des terres étaient accaparées

par les fermiers blancs des t936. Au
Kenya, 4 000 fermiers coloniaux possé-
'daient 7,3 millioru d'acres des meilleures
terres. Ces colonialistes exploitaient leurs

terres pour l'argent et non pour se nourrir.
Leurs profits découlaient évidemment de

I'exportation de leurs denrées agricoles
vers l'Europe.
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Les Africaines abandonnées à leur sort

l'exode rural vers les nouvelles villes,
dans I'espoir d'y trouver du travail, a

complété le processus. En 1960, seulement
14 o/o des Africairu vivaient en ville. En
1982, cette proportion a doublé pour
atteindre 74 Vo. De plus en plus d'hommes

envisagent leur avenir en ville et délais-
sent les travaux agro-alimentaires au
village, abandonnant ainsi complètemenr
ces tâches aux femmes. Dans ce contexte,
les femmes [rouvent de plus en plus diffi-
cile d'assurer une sécuricé alimentaire.
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Le développement... pour les hommes

Comme la plupart des conseillers agricoles
sont des hommes, on ne s'étonnera pas de
constater que ce sont surtout des hommes
qui reçoivent leurs conseils. Dans I'ouest
du Kenya, les fermiers reçoivent la visite
des aides techniques cinq fois plus souvent
que les fermières qui produisent les mêmes
récoltes. Ces fermières ne sont pas seule-
ment privées de conseils techniques; un
fermier au Ghana est 14 fois plus suscepti-
ble d'obtenir un crédit bancaire
qu'une fermière. En Cambie, le
riz irrigué par la pluie (cultivé
par les femmes) occupe 26 {oîs
la superficie du riz inigué méca-
niquement (cultivé par les hom-
mes), mais il ne reçoit qu'un
vingt-sixième de l'aide finan-
cière reçue par le second. Le
résultat : les importations de riz
en Gambie ont augmenté de
300 o/o entre 1966 et 1979.

Le manque de conseils techni-
ques et de ressources financières
affecte le ravail des femmes,
mais la modemisation de I'agri-
culture entraîne parfois des
résultats encore plus graves pour
les femmes. Au Sierra Leone,
l'introduction des tracteurs a

réduit la journée de travail des
hommes, mais elle a accru celle
des femmes de moitié, car elles
se sont retrouvées avec une plus
grande superficie à sarcler.

La modemisation entraîne de plus la perce

des droits de propriété traditionnels des
femmes. Au Burkina Faso, depuis 2 ans,

toutes les nouvelles fermes ont été allouées
aux hommes. Au Ghana, une étude
démontre que sur | 696 femmes fermières,
59 o/o ont perdu leurs terres parce qu'elles
ont perdu leur mari, par décès, divorce ou
séparation.
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Les femmes peuvent-elles contrecarrer la famine?

En Afrique, la majorité des petits fermiers
sont des êmmes. Si cet argument n'est pas

assez convaincant, il suffit de dire que,
malgré leurs désavantages, les femmes
demeurent les fermiers les plus efficaces en
Afrique. En
Tanzanie par
exemple, un projer
agricole, présenté
aux hommes, in-
troduisait un
nouveau plant
hybride de maïs,
des fertilisants et
des pesticides. Le
projet s'est avéré
un échec parce que
les femmes ont
refusé d'y adhérer,
sachant qu'il en-
traînerait plus de
travail pour elles et
des profits réservés
aux hommes. Au
Zimbabwe, la
situation inverse
s'est produite : un
nouveau plant
hybride a été
introduit et la récolte s'est avérée un
succès parce que le projet avait été confié
aux femmes.

Au Kenya, les femmes gèrent 38 o/o des
fermes et réussissent à récolter le même
tonnage que les hommes, même si ces
derniers reçoivent davantage de conseils,
de crédits et de fertilisants. Lorsqu'un

groupe de Kenyannes a reçu les mêmes
avantages que les hommes, elles ont pro-
duit des récoltes encore plus grandes.

La clé dans ces deux exemples, c'est
d'avoir reconnu
les femmes
comme des
fermières indé-
pendantes et de
leur avoir accor-
dé les mêmes
soutiens techni-
ques et finan-
ciers qu'aux
hommes. Mal-
heureusement,
ce genre de
soutien fait sé-
rreusement
défaut actuelle-
ment. Une
érude des dé-
penses des orga-
nismes de
I'ONU dans les
projets agricoles
démontre que
seulement un

demi de I % des fonds vise d'abord les
femmes fermières. Si on veut mettre un
frein au problème des famines, il va falloir
changer les priorités actuelles et définir des
projets spécifiques pour les femmes fermiè-
res en Afrique.

Photo tirée de CRDI Explore, vol. 16 n" 4, occobre 1987
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L'approche femmes et développement

Ou'est-ce qui ne va pas alors?

D'abord, parler nd'intégrerr les femmes au
développement, c'est dire jusqu'à quel
point le travail et la production des fem-
mes sont invisibles pour les organismes
d'appui. On dit des étrangers qu'ils oont
de grands yeux mais ne voient pas". Pour-
tant, pour quiconque traverse des villages
du Sahel, il est difficile de ne pas voir le
travail des femmes. On voit celles-ci dans
les champs, on les voit marchant dans la
brousse, un fagot de bois ou un canari
d'eau sur la tête, on les voit les jours de
marché vendant des produits de toutes
sortes, on les voit - et entend - piler,
vanner, écraser, cuisiner, soigner les en-
fants...

Ainsi, plutôt que de chercher à "intégrer"
les femmes au développement - elles y
sont déià et y jouent un rôle primordial -i[ devient nécessaire de tendre vers une
approche qui reconnaisse la contribution
des femmes au développement, et qui leur
donne les moyens qui vont de pair avec
cette contribution. Les agricultrices du
Québec savent bien de quoi nous parlons,
elles qui demandent à être reconnues en
tant que collaboratrices et chefs d'entrepri,
ses agricoles.

ll faut éviter de prendre comme point de
départ pour un projet les priorités des
femmes, telles que présumées par des
concepteurs et conceptrices, suite à leur
observation et analyse de la situation des
femmes. Il faut aussi éviter de suivre des
modes, ou de prendre des voies de facilité
du genre "on leur a demandé et e[es
veulent des machines à coudre". Dans cê
cas "[...] prend-on le remps de déchiffrer
le langage qui se dit à travers ces besoins
exprimésl" (J. Ela, L'Afrique des c.tillages,

Paris, Karthala,1987, p. 137).

La parole des femmes rurales nous dit
qu'elles veulent alléger les corvées d'eau et
de bois, faciliter la préparation des ali-
ments, avoir plus de temps, accroître leurs
revenus propres.

Le mal-développement et les structures
sociales, traditionnelles et modernes,
posent des obstacles à la réalisation de ces
priorités. Notre tâche consiste maintenant
à explorer avec les femmes des modes
d'appui possibles.

Nous devons appuyer les femmes là où
efles le jugent important, et pour cela il
nous est nécessaire de donner là parole aux
femmes, afin qu'efles disent leurs priorités.
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Comment se débrouillent les Africaines?
Les femmes, des agentes économiques.

Le rôle économique des femmes africaines
est évident : 80 o/o à 90 o/o d'entre elles sont
paysannes et un cultivateur sur deux est
une femme, Elles assurent de 60 o/o à 80 o/o

de la production vivrière, 50 7o de I'entre-
posage, 100 o/o du processus de transforma-
tion, 50 o/o de l'élevage, 60 o/o du com-
merce des biens de base, et cela en très
grande partie en dehors des circuits de la
production marchande, et virtuefiement
sans moyens. Les femmes jouent donc un
rôle de tout premier ordre dans le dévelop-
pement de la famille et de la communauté.

Les Sahéliennes cherchent à améliorer les
conditions de vie de leur village et sont
habitées par une constante préoccupation
de mieux-être pour leur famille. "Chaque
matin, la femme doit se débrouiller pour
trouver de I'argent pour nourrir sa fa.
mille", nous confiait un Sahélien en
entrevue. C'est pourquoi, en plus de leur
travail de production (familiale et person-
nelle), elles tentent de se faire des revenus
autonomes, c'est-à-dire des revenus à elles
et dont elles décideront de l'urilisation.
Ainsi, elles arrivent à avoir des sources de
revenus très diversifiées : cueillette, trans.
formation de produits alimentaires, prépa-
rations alimentaires, petit élevage, artisa-
nat (tissage, vannerie, cuir, teinture...),

commerces de toutes sortes, coiffure afri-
caine, couture, et la liste n'est pas termi-
née.

"Au sein de leur microcosme villageois,
elles pratiquent des économies verticales
complémentaires et non concurrentielles.
Une femme qui extrait de l'huile, à partir
de noix qu'elle a récoltées, en vendra une
partie, en conservera une autre pour sa

consommation familiale, et utilisera le
reste pour faire des beignets qui constitue-
ront l'esentiel du déjeuner des autres
villageois en route pour les champs."
(M. MAS, "Afrique, la fin du pilon",
Actrrcl dévebppement, 43, I 981, p. 50).

Ces revenus supplémentaires sont d'abord
utilisés pour la famille. lls servent à payer
des condiments, acheter des vêtements aux
enfants, les envoyer à l'école, préparer [e
trousseau de mariage pour les filles, etc.

Parfois les femmes se regrou.pent pour
mener certaines activités. A ce moment,
les revenus sont parfois destinés à une
utilisation collective, dans l'intérêt des
femmes elles-mêmes : entraide à celles qui
ont des problèmes, achat d'une charrette
pour transporter I'eau ou le bois... Les
femmes prennent aussi I'initiative de
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réalisations pour la communauté : achat de
riz pour la soudure, mise sur pied d'un
magasin de grains et d'hui[e, d'une phar-
macie villageoise, d'une garderie.

Ainsi, les femmes arrivent à se faire des

revenus autonomes avec des activités
qu'elles essaient de ditrrencier de la
production familiale, dont le revenu leur
échappe. Mais pour ceci, elles doivent
user de beaucoup de débrouillardise, d'in-
géniosité et d'énergie, car elles disposent
de peu de ressources.

Femmes et épargne

L'épargne au Sahel existe depuis les temps
précoloniaux, mais c'est seulement récem-
ment qu'elle existe sous forme d'argent.
Traditionnellement, l'épargne se faisait
sous forme de stocks de céréales, de bétail,
de bijoux, de pagnes, de cauris, de sel.
L'épargne était surtout une forme de

sécurité économique collective, dont le
contrôle et la redistribution permettaient
d'accumuler et de renforcer un statut
social, et partant un contrôle sur la force
de travail de la communauté.

Aujourd'hui, les femmes continuent de
convertir les petites économies de leurs
revenus personnels en cheptel, biloux,
pagnes, vaisselle... Il s'agit en quelque
sorte de placements en nature, qu'elles
reconvertiront en espèces pour payer les

frais de scolarité, les médicaments et les

dépenses obligatoires de ménage.

Pour d'autres, ces placements constituent
une sécurité en cas de séparation ou de
divorce, ou encore une assurance contre la
famine. En effet, .,nombreux sont ceux
qui ont conscience que la survie des indi-
vidus, de la famille, voire du groupe social,
a été exclusivement ou presque assurée par
les femmes. Celles-ci, en effet, n'ont pas

hésité à se dessaisir de leurs épargnes et de
leurs biens propres pour nourrir tous les

membres de la famille." (T. KEITA, "Pro-

blématique de l'intégration des femmes
aux coopératives agricoles au Niger", Zim-
babwe : Sérninaire AFARD ..Femmes et
développement rural en Afrique", 1981, p

23).

Les Tontines

Tontine est un mot français pour désigner
pari (bambara), song-taaba (moré) ou
adaché (haoussa).

Les tontines sont des organisations collec-
tives d'épargne / crédit où chaque membre
dépose à intervalles réguliers un montant
prédéterminé, et en reçoit la totalité à tour
de rôle. Autrefois, les tontines permet-
taient des échanges en nature et en travail.
Mais avec I'introduction de l'économie
monétaire, elles sont devenues en quelque
sorte des mini-banques autogérées.

L'adhésion à une tontine se fait sur la base

de la connaissance réciproque, d'intérêts
communs et de la capacité à fournir un
montant égal. Les femmes se regroupent
entre amies, parentes, commerçantes au
marché, co-épouses, femmes d'un même
quartier, d'une même ethnie (en ville), ou
entre collègues de travail. Dans ce dernier
cas, les tontines sont parfois mixtes, mais
selon une sahélienne rencontrée en entre-
vue, au village les femmes préfèrent rester
entre elles; elles ont davantage confiance
ainsi. Les femmes se regroupent en tonti-
nes mêmes lorsqu'elles émigrent : des

maliennes font une tontine à Ouagadou-
gou, des femmes du Burkina Faso partici-
pent à des tontines en Côte-d'lvoire.

Dans certains cas, on nommera ufle prési.
dente, une secrétaire, une trésorière et,
selon les groupes, on tiendra ou non une
réunion le jour de la collecte de I'argent.
Certaines tontines donnent même lieu à

une fête avec repas et musique. Et comme
I'a souligné une Sahélienne en entrevue,
les femmes s'amusent, "ça leur permet de

bien se tenir> et ça renforce les liens de
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solidarité. Elles se regrouperont même
pour aller ensemble à d'autres fêtes. Ainsi,
en plus du caractère économique, les
tontines comportent un aspect social très
important.

En ce qui a trait au fonctionnement, il est
aussi diversifié que le nombre de tontines,
puisque chacune decide de ses propres
structures, règlements, etc. La fréquence
des dépôts est grandement déterminée par
la fréquence des revenus. Ainsi, les fem,
mes salariées participent à des tontines
mensue[es, des co-épouses feront une
tontine quotidienne avec I'argent remis
par le mari pour la nourriture, des cornrn€r-
çantes, elles, remettront une somme à la
fin de chaque jour à une responsable
chargée de verser le total à une femme à la
fin de [a semaine. Le cycle complet est
donc lui aussi variable d'une tontine à

I'autre, et est en ônction de la fréquence
des versements et du nombre de partici-
pant-e-s. Ou encore on fixera le nombre
d'adhérent-e-s en fonction du cycle désiré.

Le montant à déposer est déterminé par
l'importance des revenus et le besoin à

satisfaire. Les femmes salariées peuvent
souscrire à des tontines où sera déposé la
moitié de leur salaire, alors qu'en milieu
rural les femmes cotiseront des sommes de
25 FCFA / jour (320 FCFA = I $ cana-
dien) ou 100 F CFA / semaine, à partir des
revenus de leurs diverses activités. Cha-
cune choisira le moment qui lui convient
pour toucher I'argent; on peut même
souscrire à deux parts - les femmes disent
ndeux bras".

En milieu rural, la tontine permet aux
femmes d'habiller leurs enfants, d'acheter
des petits animaux ou de se constituer un
fonds pour [e démarrage d'un petit com,
merce. Quant aux femmes salariées, elles
se procurent des biens de consommation,
mais aussi elles investissent dans quelque
chose qui rapportera rapidement dans le

entrevue, elles veulent uafler viterr, c'est ce
qui a permis le développement de tontines
à ce niveau.

Bref, on participe en vue d'un achat ou
d'un investissement, et selon ses moyens.

Malgré le développement des tontines
monétaires, il existe encore des tontines
en nature ou en travail. Une Malienne
nous a parlé d'un groupe de femmes qui.
participaient à une tontine de pagnes. A
la fin du mois, chacune amène un pagne
devant répondre à des normes de qualité
préétablies. Les femmes utilisent ensuite
ces pagnes pour constituer le trousseau de
leur fille, offrir un cadeau, s'habiller ou
vendre,

En milieu rural, les femmes se rassemblent
pour faire le beurre de karité de chacune, à
tour de rôle. Ou encore elles achètent du
coton en groupe, se le partage, et chacune
part filer chez elle pour remettre ensuite
tous les fuseaux à I'une d'elles. On recom-
mence jusqu'à ce que chacune ait eu son
tour,

Dans ces cas de tontines en nature ou en
travail, on peut dire qu'il s'agit d'un sys-
tème d'épargne / crédit de ..tempsr, res-
source de première importance pour les
femmes. Le travail en groupe est aussi plus
stimulant et encourageant.

Enfin, soulignons qu'il existe des formes
mixtes, c'est-à-dire qui combinent tontine
/ caisse de cotisations ou tontine / prêt.
Par exemple, 20 des femmes membres de la
Coopérative d'artisanat des femmes de
Ouagadougou participaient à/ une tontine
de 1 000 F CFA dont le total de 20 000 F
CFA allait pour moitié en tontine
(10 000 F CFA / femme à tour de rôle),
et pour moitié en prêts à quelques êmmes. !
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Tournée de solidarité Afrique - CISO l99l
La femme africaine dans un continent en crise

Les cas du Sénégal et du Mozambique
avec Eugénie Aw, journaliste sénégalaise

du 16 avril au lA mai l99l
APPUYONS IACTION DES FEMMES AFRICAINES!

Cette tournéo a été rendue possible grâce à unb contribution linanciàre de I'Agence canadisnne de rléveloppement internalional
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555, rue Short, Sherbrooke (Québec) JIH 286
Téléphone : (819) 566-8595

Conefow Ticrs Mmdc
454, rue Caron, Québec (Québec) OlK 8KB
Téléphone : (418) 647-5853
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1265, iue Beri, bureau 290, Monrréal (Québec) HZL 4X4
Téléphone : (514) 499.0314
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530, rue Collard, suite 206, C.P. 278, Alma (Québec)
Téléphone : (418) 668-5211
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454, rue Caron, Québec (Québec) CIK 8K8
Téléphone : (418) 64?-5855
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942, rue Sainte.Ceneviève, Trois-Rivières (Québec) G9A 3X6
Téléphone : (819) 373-2598
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643, rue Notre-Dame, Jolietre (Québec) l6E 3J3
Téléphone : (514) 756-@11
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5633, rue Sherbrooke est, Monrréal (Québec) HlN lA3
Téléphone : (5L4) 257-8711

Cgoupe de rccherclle et d'initiæioe pour la libauion de L'Aft\ua (çRILA)
21, rue Saint.Viateur, Monreal (Québec) H2T 1A5
Téléphone : (514) 274-9108

Audio,visuel
C.ondow intcnrûiorwl
6865, rue Chrisrophe-Colomb, bureau 307, Monuéal (Québec)
Téléphone : (51$ 272-224?, Télécopieur : (51$ 272-1929
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