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Mutations socio·economiques ct evolution des pratiques agricoles
dans Ies espaces autour des villes moyennes en Afrique subsaharienne.

Le cas gabonais '

Hugo Mwanza, Eleonore Wolff et Theodore Trefoo

Inrroduction

La periurbanisation a pris ces dernieres annees une ampleur sans precedent daos les
metropoles africaines. Ce pMnoffieoe est bien entendu moins marque en ce qui coo
cerne les villes moyennes. Diverses etudes n~alisees dans les espaces autour des vil
les moyennes en Afrique subsaharienne (Kabamba, K. 2000; Venoetier, P. - sous di
rection de -1989; CEGET, 1976; CEGET, 1972) Yconstatent un certain regain des
activites agricoles (fennes, plantations, etc.). Ce developpement des activites agri·
coles etJou autres serait amettre en rapport, d'uoe part, avec les difficultes recentes
d'approvisionnement des viBes en produits alimentaires d'importation (CEGET,
1976). n s'expliquerait d'autre part, par les problemes de transport regional qui limi
tent l' approvisionnement regulier des villes apartir des milieux fUraux relativement
eloignes (Kabamaba, 2000; CEGET, 1972). Le developpement des activites agrico
les dans ces espaces s' accompagne de nouvelles techniques de production et d' exploi
tation de ressources, mais egalement de la marchandisation de la terre. n en risnite
de nombreux conflits et autres problemes d'urbanisation que les alltOrites locales
sont incapables de gerer.

Objeetif

Le present article analyse, au depart des resultats d'enquetes de terrain (Mwanza er
alii, 1998) ces mutations en COllIS et leurs effets dans et autour de deux villes moyen
nes du Gabon, it savoir Oyem dans la province de Woleun-tem et Franceville dans la
province de Haut Oogoue. Les transformations techniques touchent aussi bien les
secteurs de production, d'exploitation et de commercialisation agricoles. Elles sont
amettre en rapport la crise socio-economique qui sevit au Gabon.
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Figure 1.
Rtfpuoliquf! Gabollaise : Les capiraJes regionales

L'etude porte revolution des pratiques culturales et commerciales dans Ies espaces
peri~urbains de ccs deux. villes moyennes. Vne attention particuliere est reservee aIa
comprehension de mecanismes 0 la base de ces transformations.
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U demarche prhilt::giee pour analyser les transformations en cours dans ces cspaces
est qualitati\'e. Les enquetes ontete menees Sous forme de discussions avec les habi
tants. Les principaux interiocuteurs etaient des notables, c'esr~a~dire Ie chef du vil
lage et Jes anciens. D'autres habitants ont ete associes aces seances de discussions,
en particuHer les femmes, principales actrices dans Ie domaine agricoJe.

Lcs discussions avec les habitants ont constitUe une alternative 11. la faiblesse et a la
d:mcience de I'outil statistique. Le recours aux interviews sejustifie par la nature du
sujet traite, asavoir !'appreciation de I 'evolution des pratiques culturales etcommer-
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ciales. La comprehension de ces transformations est done plus qualitalive que quan
titative. De ce :'<lit, la per:::eption et l'appr~cialiondes babitants sur leur VetU sem
blcot etre la maniere Ia plus adequate d' obtenir I' information la plus significmive. n
impune de sot1!igner que la population-cible est de tradition orale et peu habituee a
des enquetes constituees de questionnaires ferrnes visant In collecte tie donnees quan
titativcs. Pilr aillcurs, UIlC discussion avec les habitants pennet d'adapter l'enquere
au contexte et de briser facilement leur mefiance vis-a.-vis de I'etranger.

Nous avons par ailleurs procede ades reconnaissances de terrain dans les villages-et
leur lerroir. Les discussions avec les habitants des villages ont ere completees par des
reunions de travail avec les responsables des services de l'agnculture, du cadastre et
certaines personnes responsables de projets de developpement.

Les difficultes pratiques rencontrees sont: l'indisponibilite des archives, Ie temps
necessaire pour contacter les personnes ressources et obtenir une reunion de travail,
Ie temps necessaire pour obtenir les autorisations indispensables pour effectuer les
enquetes dans les villages, etc.

Mutations socIo-economiques

Depllis 1986, 1e Gabon traverse une situation de crise socio-economique liee a Ia
chute du prix du petrole et celles de produits de l'agnculture de rente (cafe, cacao, ... ).
Le pays compte une enorme dette et consacre une part croissante du budget au rem
boursernent des interets de Ia dette exterieure, soit 43 % des rec~ttes fiscales en 1996
d'apres 1.1 Banque Mondiale (1997) et plus de 47 % en 2000, l'equivalent de 20 % du
PIB (Obane, J.-Ch., 2001). Le nombre d'emplois du seCreur public et parastatal cte
eroisscnt et les importations alimentaites ant ete reduites 20 % des recettes petrolie~

res avant 1986). La devaluation de 50 % du franc CFA en 1994 a amplifie les effets de
cette crise nationale et accentue la deterioration des conditions de vie.

La baisse constante des Cours des productions agricole~

La surproducuon Illonwale du cafe et du cacao cst a la base de 1.1 chute des caurs
depuis 1.1 fin des annees 70. Les cours du cacao ont baisse de 50 % entre 1974 et
1990, et la chute des cours mandiaux-de cafe a atteint 40 % entre 1989-1992. La part
des prix .1ux producteurs dans les prix de detail du cafe n' a cesse de diminuer, en
passant de 47 % en 1985-86 a22 % en 1990~91.Ainsi par exemp1e, de 660 F CFA Ie
kilo en 1987-1988, les cours de cafe etaient apeine de 210 F CFA pendant la campa
gne 1991-1992. En ce qui conCeme Ie cacao, Ia production dans Ie Woleu~Ntem

(plus de 70 % de Ia production nationale) pour ue prendre que ect cxempIe, estimee
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apres de 6 000 roones en 1960, a5 500 tannes en 1974; s'elt:\'ail a 1 600 tQnnes en
1987 ct a mains de 1 000 (onnes en 1997. Malgre J'ctatisation des circuits commer
ciaux de ces produits ala fin des annees 80, la situation n'a pu se redresser durable
ment. Ceci s'explique, notammem par Ie fait que les cours mondiaux dll cacao, mal
gTl~ une Jegere reprise au milieu des annees 90, Dot fortement baisse depuis la fin des
annees 80. En chiffres absolus, les prix mondiaux de cacao etaienl en 2000 au nivcau
de ceux des lliUlees 70, soit sao SUS la tonne, alors que 1a tonne de cacao se vendait
a3 500 SUS en 1977, a 1 800 $US en 1980,200 US en 1993 et 1500 $US a 1997
(FAO,2001).

Le poids de fa rente petrolierc dans l'economie gabonaise

L'economie gabonaise est largement dependante du petrole. En 1970, Ie secteur pe
nolier representait 64 % des exportations contre apeine 1,4 % pour Ie secteur agri
cole. Cette dependance s'est amp]ifiee au fj] des annres de sorte qu'en 1985, ce
secteur petrolier representait alui seul 85 % des exportations, 65 % des recettes bud
getaires et 45 % du produit national brut..Malgre Ia crise du p6trole de 1986, ia
structure economique du pays a fort peu evoiue. Le petrole totalisait en 1996, 79 %
des exponations, 58 % des recettes de l'Etat el pres de 45 % des investissements
bruts. Par contre 1a part de l'agricuImre dans Ie PIB est en baisse constante; 24 % en
]960 et apeine 3 % en 1994 (Ministeres de Finances, Programniation FMl, 1998).

La crise petroliere de 1986 a mis anu Jes Iimites de cette economie rentiere. L'em
ploi du secteur administratif el des services a chUle considerahlement. Entre 1985 et
1992,le nombre d'emploi dans les secteurs public et parastatal a diminue de 25 %,
tandis que les pastes a l'interieur du secteur prive structure baissaient de plus de
50 % et de 18 % dans Ie secteur petrolier. On enregistrait en 1993, un taux. de chO
mage de }'ordre de 22 % aLibreville, 38 % aPort-Gentil eta47 % a. Moanda panni
les chefs de menage de mains de 27 ans2.

Le pays se trouve par ailleurs confronteaune detie importante contractee en periodc
de boom ecoIlomique. Pres de 45 % du budget national a ete consacre au service de
la dette en 1997, SOil une croissance de 15 % par rapport ala situation de 1996. Le
poids des arrieres (+ 25,3 % entre 96 et 97), et dans une moindre mesure, des interet~

(+ 4,7 %) rendent cette charge difficile aassurer. Cela se traduit aussi par 1a chute
des depenses de fonctionnement et d'investissement, soit respectivement de 39,6 0/0
et 19,2 % en 1996 11 37,8 % et 18,4 % en 1997 (Ministere de Finances, Programma
tion FMI, 1998).
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Croissance urbaine et de.clin villageois

Tableau 1. raux de croissance annuels ell % des populations urbaille et rurale entre 1990
et 1995 (source: Un'jt~d Na.tions Popu{a.tiollln!omlOlion «?OPIN»).

Plus de 80 % de la surface du pays est couverte par des fOfi~!S primaires et "econdai
res, mJIgrc um: expJoilation industriclle du bois (nOlarrunent l'Okoume) tres mar
quee dcpuis 1890. La fore[ a toujours fnit l'objet d'L.OC cxploitatiOll ~conomique.

Jusqu"a present I'exploiration forestiere etait relativement limitee car Ie Gabon a
longlemps vecll de J'exploitation du peLrule, du manganese et ]'uranium. L'effetcom·
bini de la chute du prix du petrole et de l'augmentation de la demande en bois a
innerve rexploitation forestiere. Les exploitanrs asiatiques ant commence aexploi
ter 1a farel en 1993. et en 1995, Ie Gabon etait Ie 8~ producleur mondial de bois, soit
2,1 millions de m3 (Wolfire, D. et al., 1998). L'exploitation forestiere a atteint un
maximum en 1997, pOOl' uecrott.re depuis suite ala crise economique frappam les
pays de l'Asie du Sud-Est.

Pour faire face a ses obligations vis-a.-vis de sa h:.Jse sociale a. majorite L1rbaine et
repomlre aux cxigences de in deftt, I'Etat exploite de plus ~n pius la Foret.

ESPdCl~ conSllllil

La population urbaine representait pres de 73 % de 1a population lotale en 199)3
aloes qu'eUe etait estimee apeine 20 % en 1960. Cette population connatt une crois
sance tres rapide, soit en moyenfll;:: 5,2 % par an entre 1990 et 1995. C'est I'un des
taux de croissance annuelle Ie plus eleve en Afrique centrale (Tableau 1). La crois
sance urbaine contraste fortement avec Ie declin villageois. Au cours de la merne
penode, Ie milieu rural a enregistn!: une croissance annuelle de 0,7 % par an.
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Les autorites gabonaises ant (lssis leur poU\'oir sur les bases sociales essentiellement
urbaines. Peut-etre parce que les les faibles densiles rurales renden! Ie contr6le ad
ministratif difficile ?Toujours est-il que l'Etat gabonais a principalement investi dans
les villcs. Griice a 1a rente petrolierc i1 y a multiplie des emplois, nOlamment dans la
fonction publique et les entreprises parastatales. D'importants investissements fu
rent egalement engages dans Ie de\'eloppement des villes. L'instauration d'un 5)'S
terne rotatif de fcstivites de l'independance dans les capitales regionales a permis de
lancer it ces occasions des operations d'amenagement urbain. Ces divers travaux et
les opportunites gu'ils offraient, oot draine des populations aussi bien d'origine fU

Tale qu'l!trangere vcrs les villes. Les nouveaux anivants se sont installes en peripM
rie urbaine dans de nouveaux quartiers integres dans l'espace urbain par Ie biais de
multiples decisions politiques. Les limites administratives des villes ont ete amain·

. les replises etendues a l'cspacc villageois, soit disant pour preserver des friches fon-
cieres devant accueillir 11 l'avenir des projets d'equipements urbains. En realite, ces
immobiJisations foncieres depassent largement les besoins urbains

Les exemples des villes de Oyem et de Franceville sont assez illustratifs acet egard.
Ces villes comptaient respectivement 22 000 et 30 541 en 19934. Ce qui par rapport
a la situation de 1970, 1;iuit 3000 habitants pOUf Oyem et 5 500 habitants pour
Franceville, represente une croissance demographigue annuelle tres rapide (environ
8 % par an entre 1970 et 1993), du mains apartir des annees 70.

Par contre, les taux d'accroissement annuels en milieu rural calcules au niveau de la
province sont nettement faibles.

Tableau 2. Evolution de la population de la ville de Oyem el
de la province de Woleu·Ntem5 - INS, 1970, 1993.
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Taux d'accr. annuelEffcctifsTaux d"accr" annudEffeclifs

Tableau 3. Evolution de fa popl/lariotl de fa ville de Franceville

et de la province de Halll-Oogoue 6 - INS, idem.

L'opposition entre les communes urbaines et rurales est due a l' effet marque de I' exode
rural et des migrations et dans une moindre mesure de I'insertion de I'espace villa
geois dans I'espace urbain. En etfet, les statistiques demographiques de 1993 mon
trent que Ia population residente aOyem de 10 ans et plus est cornposee aplus d'un
tiers des migrants dont 17 % sont issus de la province de Woleu-Ntem (exode rural).
On a presque la merne situation aFranceville ou pres de Ia moitie de la population
residente est constituee des migrants. Dne 'forte proportion (40 %) de ces demiers est
issue de la province du Haut-Ogooue, c'est-a-dire en grande partie des villageois
venus s'installer en ville. Les autres categories importantes des migrants sont les
fonctionnaires et autres employes des entreprises publiques et privees, accompa
gnees des membres de leurs familIes. lis sont issus principalement de la province de
I'Estuaire (35 % pour Dyemet 31 % pour Franceville). La population d'origine etran
gere represente 18 % des migrants aFranceville (principalement des Congolais et
des Camerounais) et 30 % des migrants 11 Oyem (des Equato-guineens et des' Came
rounais)..

Annee PopuTation Population
de I~ ville de la Province

L'exemple de Ia ville de Franceville reprise ala figure 1pennet de constater que I'ex
tension spatiale du bati a ete toute aussi importante. Eile reste neanmoins tres limitee

Parallelement a la croissance demographique, ces villes ont connu une croissance
spatia1e sans precedent. L' extension de l' espace urbain est davantage Ie fait des pou
voirs publics qui, par decrees successifs (1967, 1976, 1995) etendent les limites ad
ministr~tives des villes. Ainsi par exemple, a 1a suite du decoupage administratif
decide en 1995 (deccets n° 671 et 687 IPRIMIDSM du 23 juin), la-superficie de la
ville d'Dyem estimee a 2240 ha fut ffiultipliee par trois et celle de Franceville
(6 000 ha en 1995) par deux. Ces extensions ~taient motivees par 1a volonte de reser
ver des friches foncieres destinees aaccueillir, al'avenir, des projets d'equipements.
De nombreux villages sont ainsi integres dans l'espace urbain.
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par rapport a celle de I'espace urbain. Ainsi. la ville morphologique ne s'etend a peine
sur lin sixieme de la sUlJcrficie wtale et un habitat precaire et liiche envahit certains
espaces intersticiels apartir du centre vcrs la penpherie sans aucutlt: planification.

;Avlreseau routier

_ tlssu urbah (1953)
1M croissance USSli urbain (1Q53-1994)
_ fo~ dense (1994)f?B ::::allon (195~1£l94)

I:~;' '1 NOOATA

Figure 2.
Croissance de fa Wile de Fronceville de 1953-1994.
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On pem cependant ooter que la poliligue urbaine a ere rcalisee sans contrepartie en
milieu rural. Certes, des operations de regroupemen[ force des villages ant ete me
nees avant et apres l'independance, alin d'assurer un meilleur encadrement et un
contro!e du milieu villageois. Les faibles uensites rurales ont conslitue un obstacle a
l'equipement des villages de sorte que de oombreux villages som sans pompes d'eau,
sans electricite, sans ecole. sans centre de sante (Republique Gabonaise, Rapport de
la Bangue Moodiale, 1997). Daos les villages au ces equipemenls ant eCe iost~IIes,

i1s o'ont pas fait l'objer d'une remise en etat et soit, ne sont plus fonctionnels. Les
populations deplacees oe se sont pas souvent integrees aux autres dans de nombreux
villages.

Les incidences des mutations socio-economiques

Le:s pratigues culturales au Gabon, et c'est encore Ie cas dans les autres pays d' Afri
que centrale, sont Iargement dominees par l'agriculture itinerante sur brGlis. La dis
ponibilite de terres face au faible poids demographique et l'essor economique du
pays ont plus encore ici contribue au maintien de cette tradition agricole. A peine
1,3 % du territoire d'apres Ie PNUD, etait cultive en 1991, soit 427000 ha dont
seulement 60 000 a80 000 ha seraient consacres aI'agriculture paysanne. Les den
sites humaioes sont dans l'ensemble particulierement faibles (moins de 3 habitants
par km2), sauf dans certaines zones periurbaines et dans les villages proches de la
ville, ou l'on assiste aune concurrence accrue entre les demandes de terres pour les
besoins agricoles et ceux de plus en plus croissants lies aux autres fanctions urbai
neSt La terre y est sujette au marchandage. et est devenu un bien manetarise. Les
systemes de production et de commercialisation agricoles, notamment dans ces es
paces, connaissent des dynamismes porteurs des changements socio-spatiaux. e!
environnementaux.

L.e declin des cultures d'exportatio'n et regain des cultures vivrieres

L'economie rurale pendant et apres Ia colonisation, au Gabon. etait axee cssentielle
ment sur les cultures de rente asavoir Ie cafe, Ie cacao et I'hevea. Des vestiges de
ccUe exploitation agricole sont visibles dans les terrairs. Certaines exploitations,
vieiUes de 30 ans, donnent encore en moyenne un adeux sacs de 60 kg par an de cafe
ou de cacao. Ces cultures ont perdu leur importance au profit des cultures vivrieres,
notamment Ie manioc et la banane.

Les principales cultures vivrieres sont Ie manioc et la banane, dont pres de pres d'un
tiers de Ia production totale "est destinee ala commercialisalion. Les autres produc-
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tions sam J'igname, Je taro, Ie concombre, l'arachide, Ie mats, l'ananas, canne a
sucre, etc. L'essenticl dc cctte production est auto-consomme.

3500 148000 16 OIJ(} 147 ooa

Riz

Arachide 3500

450 150 JOB 153 160

1538G

.45

·i,

14800

I
!,

I

Source: Mi"t«ire de {'Agriculture, de I'Elevage ff dfl Dbeloppemenr Rural (MAEDR). /996.

Tableau 4. Evolution de la production vivriere (en wnnes).

La production vivriere nationale est en croissance, et pour certaines productions,
l'autosuffisance alimentaire a ete atteinte. C'est Ie cas de la banane plantain dam la
production scrait largement superieure a 1a consommation nationale estimee a
197 000 tonnes (MAEDR, 1996). On peut lire un certain flechissement de la produc
tion agricole dans les estimations agricoles apartir de l' annee 92, qui en partie serait
du au;.;: problemes d'evacuation des produits agricoles ~a crise economique ne per
met plus aux POUYoirs publics rie continuer de subventionner les exploitations agro
industrielles pUbliques. La devaluation intervenue en 1994 aurait sans doute contri
bue a fa dynanUsation de ces productions.

Changement des techniques de productions agricoles

Generalisation de l'usage de fa tronfonneuse dans les traVGUX agricoles

La generalisation de l'usage de 1a tronqonneuse dans les travaux agricoles date des
annees 70, periode au cours de laquelle la SONADECI a commence aorganiser des
campagnes destinees arelancer la production du cacao au Gabon. La societe en-
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voyail des equipes sur terrain. puur aider les paysans a preparcr kurs champs de
cacao. Ccux,ci ~(aient equipcs des lron~~onneuses. lIs abiJttaienl aussi gratuitemenl
pour les paysans les arbres dans des plantations destinces a d'autres cultures.

Depuis, rusage de la tron<;onneuse dans les taches agricoles s'esl peu 11 peu genera
lise. Son usage est plus intensif dans Ies espaces proches de 1a ville. sans dome paree
que I' achat au 1a location de eet outil coute cher. Le cout 11 l' achat est de l' ordre de
800 000 F CFA apres la devaluation. Pour la location, iJ faut compter plus de
5000 F CFA pour l'achat de {'essence et de I'huile (COilt de la main-d'ceuvre non
compris). Chaque village compte en moyenne 2 a3 tronr;onneuses remabilisees sur
tout par Ia coupe du bois. Les proprietaires sont des urbains, fils du village ou des
retraites etablis au village. Ceux-ci meuaiem ce materiel 11 la disposition de la com
munaute, et les utilisateurs se chargeot eux-memes de I'achat de l'essence et de l'huile.
Cette pratique tend adisparaitre pour laisser place au systeme de location. Le travail
est execute par un ouvrier engage par Ie proprietaire. Le cout de location est assez
dissuasif, soit au mains 50000 F CFA en moyenne. Ce prix moyen varie enorme
ment selon la duree des travaux, Ia nature du bosquet forestier (foret primaire, vieil
au jeune recru forestier) et Ia superficie de ('exploitation.

n reste que l'usage de la tronr;onneuse dans les travaux agricoles a rendu roperation
d'abattage mains penible, et a eu un impact considerable sur la dimension des ex
ploitations. La duree des travaux d'ubuttage est aujourd'hui de 2 a5 jours tout au
plus alors qU'elle representait deux: a trois semaines de travail. La superficie moyenne
des exploitations s'est accrue passant, dans certains cas, de 0,45 ha a 1,25 hu, voire
plus (FIDA, 1994).

Le recours aune main-d'reuvre etrangere salariee dans Ies travaux agricoles

Les campagnes gabonaises souffrent pour diverses raisons d'un deficit aigu de Ia
main d' ceuvre agricole. Le desinteret dont (es campagnes pendant la periode du« boom
petrolier» a largement contribue au depart de Ia population jeune et dynamique vers
Ies centres uebains. Le manque de bras est compense par le recours ala main-d' ceuvre
etrangere: camerounaise et equato-guineenne dans Ie Woleu-Ntem, camerounaise et
congolaise dans la province de Haut-Ogooue. La main d'ceuvre salariee est utilisee
dans Ies travaux de recepage du sous-bois et d'abattage des arbres.

Ce phenomene est plus present chez les urbains dont un grand nombre oeuvre dans
d'autres secteurs economiques (fonctionnaires de I'Etat et employes des entreprises
privees par exemple). Au village, on fait ponctuellement appel aIa main d'ceuvre sala
riee lars des geos travaux (debroussaillage et abattage). Parfois, les villageois se re-·
groupent pour accomplir les travaux d' abatlage. Tour atour, ils preparent Ie champs de
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chague membre du groupe. celui-ci ~e contentant d'apponer r, boire et i.l. rnanger. Ccs
initiatives sam malheureu$emCOl vite abandonnees_ De nombreux conflits naissent au
sein de la communaute du fait que les exploitations n'ont pas les memes dimensions et
que lcs proprietaires de champs de faib1es dimensions s'cstilllent exploites.

I.e raccourcissemeJJl fa dude de /a jachere et location des terres ausage agricole

Dans Ies annees 60, 1a duree moyenne de 1a jachere etait superieure a 10 ans. Actuel~
lement, elIe varie entre 4 a 6 ans pour Ies grandes plantations et de 2 a 3 am pour Ies
petits champs7. En peripherie urbaine, eile se situe autour de 2 ans voire meme mains.
Sous la pression fonciere, la terre est devenue un bien rare et l'objer ~'un marchan~
dage en peripherie urbaine. Le probleme se pose moins pour les urbains originaires
des villages proches, car ils Ollt acces a la terre par Ie lien de parente. Les
non-originaires devaient s'adresser aupres du chef du vil1<Jge pour obtenir un droit
de jouissance de la terre moyennant nne somme symbolique (petit cadeau plus une
dame-jeanne de Yin). En definitive, it s'agissait d'un don. AUjourd'hui, la location de
la terre se fait selon deux types de contrats : Ie premier conceme Ia location d'nn
lapin de teITes de 0.3 a0,6 ha au prix moyen 30 000 a50 000 F CFA pour une duree
minimale de deux ans. La variation du prix est fanction de l'eioignemem a la ville,
de la qualite de I'accessibiliteet de la superficie de l'ex.ploitation. Le deuxieme con
trat engage Ie lacataire apartager Ie re\'enu de la nkolte avec Ie proprietaire.

La locatiun de terres a usage agricole est une pratique peu observee autour de
Franceville. L'activite agricole a vocation commerciale y reste peu developpee, car
la principale production agricoJe, Je manioc est cultive dans Ie Departement Mpassa
dans les bosquets forestiers. Ce type de vegetation est peu presente autour de
Franceville. Ainsi, la ville de Franceville est dependante des apports de secteurs tres
elolgnes. D'apres L. MARIE (1994), pres de 13 moitie des prodllits vivriers (saufle
maraichage) proviennent du Congo (dont 25 % en baton de manioc) et pres d'un
quan (saufle maraichage) des zones situees aplus de 70 km de FranceviUe (Okondja).
nreste quO en rdison de l' enchCrissement des prix de produits agricoles et de 1abaisse
du pouvoir d'achatdes urbains, ceux-ci quel que soit leur statut social, ant desormais
une exploitation dans Ie bassin environnant de.Franceville.

Le systeme de location est plus developpe autour de Oyem, au Ia pression fonciere
de la part des urbains est forte. La plupart d'cntrc eux, notamment les etrangers
(camerounais, equato-guineens, ghaneens, rogolais) et des fonctionnaires se sonr
engages dans 1a production et Ia commercialisation des legumes, et pratiquent aussi
la culture du manioc et surtout de Ja banane plantain dont la vente est rentable. Pour
des raisons pratiques d'acces regulier au champs et d'evacuation de la production
(celle-ci se fait par portage), la proximite geographique par rapport a la ville est un
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fuctcur Gt:lenninant. De nombreuses plantatioD$ sam situees dans un rayofl maxi
mum de 10 km autour de ta ville.

En milieu rural, Ie raccourcissemt:nt de la jachere surtout lie a penurie de main-d' ceuvre
jeuJle et masculine pour Ie!: travaux de defrichement en foret secondaire au de vieux
n~cru. llreste que les femmes dont un grand nombre sont agees, ne peuvent pius faire
quolidiennemenr de longues distances. Hannis Ja reduction du temps de recepage et
de I'abattage gracl: aI 'usage de la lronr;onneuse. Ie calendrier cultural n' apas change
de meme.

EvOlution des techniques de commercialisation

De fac;on generale, les villageois exposent leurs produits Ie long de Ia route sur un
tonneau par exemple. Ce type de vente est peu rentable, car il est dependant du
passage du taxis-brousses en provenance de la ville. Les taxis-brousses s'arretent
peu souvent dans les villages proches de la ville, au les prix de produits agrico1es au
derail different peu de cellX pratiques sur les marches urbains. De plus en plus, les
agricultrices von£ di.rectement ccouler leurs productions sur Ie marche urbain. Elles
s'y rendent 2 a 3 fois la semaine. Le reste des jours est consacre aux travaux de
champs. Ce mode de vente permet d'eviter les iotennediaires, eHe pnSstllte cepen
dant plusieurs inconvenients pour les agricultrices dont la corvee du portage. Le
colis est porte sur Ie dos Oll sur la tete par les fenunes sur de longues distances (dans
un rayon de 25 kIn autour de la ville). Le recours aun moyen de transport motorise
coute cher et obere [ortement les benefices (plus de 1 000 F CPA par trajet plus la
taxe de 200 F pour avoir droit aun emplacement au marche).

Le phenomene Ie plus marquant est celui de « Bayames ~), ces femmes commer<iuu
tes qui achetent les produits agricoles en gros et les revendcnt aux. de~aiHant~ au en
assurent elles-memes la vente au detail sur-Ie marche urbain. Ce phenomene traduit
une certaine tendance ala professionnalisation, et vise acompenser par l' importance
de la production commercialisee, les pertes dues aux difficultes de transport. Avant
la :crise des annees 90, cene ftliere corrunerciale etait exploitee principalement par
des femmes d'originc etrangere (camerounaises, ghaneenne, congolaise, elc.),_les
gabonaises se contentant d'exercer le commerce de detail. Actuellement, ces dernie~

res sont de plus ell plus presentes dans Ie circuit du commerce de gros.

On peut distinguer deux categories de ({ bayarnes }) : la premiere categorie est cons
titut!e des femmes commenrantes residant en ville, et qui disposent d'un fonds de
roulement relativement important (plus de 500 000 F CPA en moyenne d'apres les
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enqu2les disponibles) Les unes achctent des produits rares (mangues, avocat. ceJe
ris. choux, mais aussi la banane, manioc, ... ) .a I'etrnngc.r (Cruncroun, Congo, ... )
qu'elles viennent revendre sur Ie marche urbain (Franceville, Oyem et aLibreville,
principalement apartir du Woleu-Ntem). Les autres se contentent de passer de vil
lage en village, y laissent des commandes des produits agrico1es qu'eJle!': reviennent
chercher lejourconvenu. hlles louent un vehicule special (120 000 a150 000 F CFA)
et vont ecouler ces produits aupres de~ grossistes Ioc:aux, La location de gros ca
mions se fait en association, Des chargeurs engages pour assurer 1e c:bargement tou
chent 10 % du montant totaL

La dcuxieme categorieest celIe des femmes villageoises (moins de 500 000 F CFA).
Celles·ci s'approvisiorment aupres des autres villageoises, ct rcvendent leurs mar
chandises aux « bayames ~, de la premiere categorie, soit aux autres revendeuses sur
Ie marche urhain ou se chargent clles-memes d'ecouler la marchandise au detail.

Conclusion

Les effets successifs do choe p6trolicr d~ 1986 et de la devaluation de 1994 ont ete a
la base de 1a crise de l'economie gabonaise. Ceue crise nationale s' est traduite par la
degradation des conditions de vie notamment en milieu urbain. L'Btat a limite ses
depenses (reduction du nombre d'emplois administratifs ct de scrvices, abandon de
la politique de subvention des importations alimentaires, ... ), et consacre une part
importante de son budget au remboursement du service de 1a dette. Ces facteurs
macro-economiques ant amene les consorrunateurs arecentrer leurs achats alimen
taires sur la production locale. Des ruraux, et de plus en plus d'urbains ODt recours a
I' agriculture pour pOllvoir faire face a la bRisse de revenus, mais aussi repondre a
I'accroissement de la demande alimentaire urbaine.

Dans eet article, nous avons surtout mis en evidence Ies processus agricoles inities par
les populatioils afm de repondre ala demande des produits alimentaires locaux. Les
evolutions techniques observees concement 3ussi bien Ie systeme d'exploitation ct de
production agricoles. On a epingle, entre autres : la generalisation de l'usage de la tron
l;onneuse et Ie recours de la main-d'ocuvIC salariee dans (es travaux agricoIes, Ie rac
courcissement de 1a duree de 1ajacMre et Ie recours au systeme de location des terres.

Au niveau de Ia commercialisation,. on a nole tendance a Ia specialisation el a la
professionnalisation des femmes eommer~antes dans certaines taches. Le pMno
mene ( Bayames }), c'est-a-dire la spccialisalion des femmes dans la commercialisa
tion des produits agricoles en gros au en demi-gros, uaduit mieux rene tendance a1a
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Notes

profcssionnalrsation qui pennet de compcnser par I'importance de 1;1 production com
mercia)jscc, la reduction de [a marge beneticiaire due aux difficuItes de transport.

Celie communication rcprend la synthesc d'une recherche menee au Gabon saus Ie theme : "G~o·
graphie des relations 'ville-focet' ». Celte recherche a lIe realisee pour Ie compte de CARPFJUSAID
par Eleonore Wolff. Theodore Trefon, Marie SinLZoff et Hugo Mwanza (1998).

Republique gabonaise, 1997. La pauvrere dans unc economie de relltc, Rappor! de ia Ballqlle
MOlldiale.

INS (1993). Recensement general de la population et de I'habitat. Si I'on considere Ie seuil officie1
de 3 000 habitants, 73 % de la population gabonaise rl!sidait en ville (definie comme une agglo
meration de plus de 3 000 habitants) scion Ie recensemcnt de la population de 1993. Si I'on consi
dere les villes de plus de 10000 habitants en 1990, ce taux est de 45 % au moins.

Recensements 1970, \993.

R<:censements 1970, 1993.

Idem.

Les cultures sont faites en association. La« grnnde plantation» est divisee en deux portions: sur
In partie haute, on y plante uniquement la culrure du manioc, plus exigeante el qui, par son om
brage risque de constituer un obstacle au developpement des autres cultures. Sur la partie basse,
les autres cultures sont en association; In banane. l'igoame, et les legumes (oseille, epinards, Ie
taro, I'aubergine, etc.). D'une dimeosion moyenne de 0,45 ha 11. t,25 ha, la grande plantation est
exploitee exclusivement sous les bosquets fo!estiers ou de vieilles jacheres d'au moins 6 ans.
Dans les zones proches de la ville, la duree moyenne de jachere tombe 11. moins d<: 3 ans. Lagrande
plantacion est relativement eloignee du village (demi-heure de marche du village en moyenne), en
raison du rccul des espaces forestiers dans lesquels les villageois pratiquent uniquement les cultu
res de manioc et de la banane.

Le petit champs dit aussi « champs de femme» est en general un champs de jachere recente (2 11.

3 ans). D'une superficie moyenne inferieure 11 0,30 ha, ce champs esc generalement situe dans Ie
voisinage du village. Les principales productions sont I'arachide et Ie rnaIs en association avec les
legumes. La production est destinee 11. l'autoconsommation.

Ccpendam, ces mutations n'om pas etc particulierement benefiques 1"1 la ferrune qui
COlllinlle a assurer J'essentiel des aClivites de Ia production vivriere. En effet, eUe
s'occupe du semis et de l'entretien des champs; de la recoIte et du portage des pro
duits. Les aClivites de transfonnation (baton de manioc, alcool de mMs QU de canne a
sucre, etc.) lui incombent de meme que la commercialisation des produits agricoles.

,
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