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Résumé 

La santé mentale des agriculteurs semble être déterminante dans l’adaptation aux effets des 

changements climatiques. Cet article fait la synthèse des écrits existant sur la santé mentale, les facteurs 

qui y sont associés et l’adaptation des populations face aux effets des variabilités pluviométriques. Il 

vise à analyser la santé mentale avec ses déterminants pouvant influencer l’adaptation des producteurs 

aux chocs climatiques. Ce travail a été réalisé grâce à une recherche documentaire à l’aide des moteurs 

de recherche scopus, Google Scholar, Refseek, BASE, et Pubmed. Une série de documents 

scientifiques traitant des différentes thématiques en lien avec le sujet a été sélectionnée et fait objet de 

lecture et d’analyse minutieuse selon la méthode PRISMA 2020 statement et a permis de dégager les 

documents pertinents. Il a été également question de rechercher des approches théoriques qui ont 

permis de construire un cadre d’analyse théorique pouvant décrire les stratégies d’adaptation des 

agriculteurs dans un contexte de climat changeant. D’après cette recherche, des travaux ont été plus 

réalisés dans les pays à hauts revenus comme le Canada, les Etats Unis et le Royaume Unis que dans 

les pays à revenus intermédiaires et faibles. Le cadre d’analyse théorique a été inspiré de l’approche 

d’analyse de la perception de Ban et al. (1994), du modèle Transactionnel Stress-Coping de Lazarus et 

Folkman (1984) et l’approche des Moyens d’Existences Durables du Département du Développement 

International (1999). La démarche méthodologique utilisée pour ce travail reste théorique et ne peut 

être infirmée ou confirmée que par des enquêtes de terrain.      

Mots-clés : santé mentale, agriculteurs, adaptation, revue de la littérature. 

 

Abstract  

Farmers' mental health is a determining factor in adaptation to the effects of climate change. This article 

summarizes the existing literature on mental health, the factors associated with it and the adaptation of 

populations to the effects of rainfall variability. It aims to analyze mental health and its determinants, 

which may influence producers' adaptation to climatic shocks. This work was conducted through a 

literature search using search engines such as scopus, Google Scholar, Refseek, BASE and Pubmed. A 

series of scientific documents dealing with various themes related to the subject was selected and 
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subjected to careful reading and analysis, using the PRISMA method, to identify relevant documents. 

Theoretical approaches were also researched, enabling the construction of a theoretical analysis 

framework that could describe farmers' adaptation strategies in a changing climate context. According 

to this research, more work has been done in high-income countries such as Canada, the United States, 

and the United Kingdom than in middle- and low-income countries. The theoretical framework of 

analysis was inspired by Ban et al.'s (1994) perception analysis approach, Lazarus and Folkman's 

(1984) Transactional Stress-Coping model and the Sustainable Livelihoods approach of the 

Department for International Development (1999). The methodological approach used for this work 

remains theoretical and can only be confirmed or invalidated by field surveys. 

Keywords: mental health, farmers, adaptation, literature review.  

 

1- Introduction   
 

Les répercussions des effets du changement climatique sur la santé physique et la santé mentale des 

populations rurales sont de nos jours un sujet préoccupant pour les scientifiques et les communautés 

elles-mêmes. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère le changement climatique comme 

une urgence mondiale de santé publique et l'a décrit comme étant le plus grand défi du 21e siècle. Pour 

Campbell-Lendrum et Prüss-Ustün, (2019) celui-ci menace tous les aspects de la société dans laquelle 

nous vivons. En juin 2022, l’OMS, dans l’une de ces publications a donné une orientation en invitant 

les pays à intégrer le soutien psychologique dans leurs réponses au changement climatique. Cette 

interpellation de l’OMS trouve son sens parce que la santé psychologique des populations rurales pose 

plusieurs problèmes surtout en ce qui concerne la zone de l’Afrique subsaharienne. Or il semble qu’une 

personne s’adapte au mieux à toutes les situations lorsqu’il a une bonne santé mentale. Ainsi, vu la 

vulnérabilité à laquelle font face les sociétés africaines, c’est sur celles-ci qu’un regard plus particulier 

devraient être porté en ce qui concerne leur état de la santé mentale. Les effets des changements 

climatiques viennent aggraver les populations déjà fragilisées notamment par la pauvreté.   

  

En effet, les communautés de l’Afrique de l’Ouest sont particulièrement touchées par les effets des 

chocs climatiques car sont majoritairement agricoles. Les pratiques agricoles étant fortement 

dépendantes de la pluviométrie qui connaît depuis quelques années des dérèglements qui sont ressentis 

par ces « hommes et femmes » qui tirent l’essentiel de leurs moyens de subsistances dans la gestion 

des exploitations agricoles. Cette situation a un impact considérable selon Brown et Crawford (2008) 

sur le rendement agricole.  

 

Pour y faire face, les communautés adoptent des stratégies d’adaptations diverses, allant des plus 

appropriées aux non appropriés.  

Une revue documentaire rigoureuse en suivant la méthode PRISMA 2020 a permis de recenser les 

travaux réalisés sur le sujet de la santé mentale des agriculteurs en lien avec l’adaptation aux aléas 

pluviométriques. De cette recherche, un cadre d’analyse théorique a été proposé afin de contextualiser 

la problématique à la zone ouest africaine et en même si celui-ci est suivi permettra le développement 

des stratégies institutionnelles et communautaires dans le but de booster la résilience psychologique 

des populations rurales.  
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La question centrale de la recherche était la suivante « la santé mentale des agriculteurs détermine-t-il 

les stratégies d’adaptation de ceux-ci face aux effets des variabilités pluviométriques ? » 

 

2. Matériels et méthodes 

La réalisation de la revue systématique de la littérature sur la santé mentale des agriculteurs et les 

facteurs qui y sont associés pouvant déterminer leur adaptation aux effets des variabilités 

pluviométriques a suivi les recommandations de la check-list PRISMA 2020 statement (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyzes), pour son rapport et sa construction. 

2.1.Recherche documentaire 

Les étapes de l’examen ont été menées indépendamment par nous-même et un chercheur psychologue 

de la santé et sociologue des ressources naturelles. Les bases de données électroniques tels que 

PubMed/Medline, Scopus, Web of science et PsycInfo ont été consultées. Pour la littérature grise 

Google Scholar, Refseek et BASE ont été sondés. Les principaux descripteurs liés aux mots-clés et 

leurs synonymes investigués ont été croisés à travers des opérateurs booléens et/and, ou/or et sauf/not. 

Les combinaisons possibles ont été : « santé mentale ou santé psychologique et populations » « santé 

mentale ou santé psychologique et agriculteurs ou cultivateurs », « facteurs associés ou déterminants 

et santé mentale ou santé psychologique », «variabilités pluviométriques ou aléas pluviométriques et 

Afrique ou Afrique subsaharienne ».  Ces mêmes combinaisons ont été traduites en anglais par 

l’application Deepl traducteur soit: "mental health or psychological health and populations", "mental 

health or psychological health and farmers or cultivators", "associated factors or determinants and 

mental health or psychological health", "rainfall variability or rainfall hazards and Africa or sub-

Saharan Africa". Les bases de données en ligne ont été consultées du 02 janvier 2023 au 30 juillet 

2023. Le tableau 1 décrit le nombre de document trouvé dans chaque moteur ou base de données.  

Tableau I : Nombre de documents trouvés par moteur de recherche  

Moteur de recherche Nombre de documents trouvés 

PubMed/Medline 57 

Scopus 63 

Web of science 33 

PsycInfo 89 

Google Scholar  39 

Refseek 21 

BASE 4 

Total  306 

 

2.2. Critère d’éligibilité 

La revue a inclus des articles scientifiques d'observation avec les approches quantitatives et ou 

qualitatives qui étudiaient la santé mentale des populations en général y compris celle des agriculteurs, 

les facteurs associés à la santé mentale et les stratégies d’adaptations. Les documents scientifiques 

publiés en français et en anglais ont été retenus. Au début de la recherche le lieu et la période de 

publication ont été pris en compte. Dans un deuxième temps, nous nous sommes concentrés sur les 
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travaux traitant des aléas pluviométriques et des stratégies adaptations en Afrique surtout en Afrique 

subsaharienne en considérant que ceux-ci s’inscrivent dans notre contexte. Les recherches ayant 

également été publiées entre 1984 jusqu’en 2023 ont été consignées car il y a eu des documents 

pertinents surtout en matière de la santé mentale des populations qui se sont déroulés depuis 1984. De 

tous les documents consultés tel que les articles scientifiques, les livres, les articles issus des colloques, 

des thèses de doctorat, les essais et les mémoires seuls les articles scientifiques, les livres, les thèses et 

mémoires publiés ont été retenus. En outre, les études portant sur une population rurale qui n'incluaient 

pas les agriculteurs comme objet d'analyse ont été éliminées. Tous les individus ont été inclus dans la 

recherche sans limite d'âge ou de sexe. Le tableau 2 suivant résume les différentes étapes des critères 

d’éligibilité des travaux retenu pour la revue. 

Tableau II : Différentes étapes et critères d’éligibilité des travaux 

Etapes Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

1ère sélection   - Document scientifique utilisant une 

approche qualitative et ou quantitative 

sur les études sur la santé mentale des 

populations générales et agriculteurs, 

les facteurs associés à la santé mentale 

et les stratégies d’adaptations aux aléas 

climatiques 

- Documents publiés en langues 

française et anglaise 

- Toutes les périodes et les lieux de 

publication sont concernés 

- Les deux sexes et tous les âges ont été 

considérés 

- Tout document scientifique ne traitant 

pas de la santé mentale des populations, 

des facteurs associés à la santé mentale et 

les stratégies d’adaptations aux aléas 

pluviométriques 

- Les documents publiés dans les autres 

langues en dehors du français et de 

l’anglais  

2-ème sélection  - Article scientifiques, livres, 

document de thèse de doctorat publié, 

mémoire publié dont l’objet d’analyse 

touche la santé mentale des 

producteurs agricoles, des facteurs 

associés à la santé mentale et les 

stratégies d’adaptation aux variabilités 

pluviométriques 

- travaux déroulés en Afrique et surtout 

en Afrique sub-saharienne 

- Période allant de 1984 à 2023 

- Les deux sexes et tous les âges ont été 

considérés 

- Documents scientifiques n’ayant pas 

comme populations de recherche les 

producteurs agricoles  

- Travaux publiés avant 1984 

- Les documents publiés dans les autres 

langues en dehors du français et de 

l’anglais 

 

2.3. Sélection des travaux 

Dans un premier temps, nous avons inséré tous les documents scientifiques sélectionnés qui sont au 

nombre de 306 et supprimé 39 doublons dans Zotéro. Ensuite, nous avons lu les titres et les résumés 

en excluant tous ceux qui ne répondaient pas critères d’éligibilité. Les documents sélectionnés ont été 

lus dans leurs intégralités et résumés à l’aide du logiciel Zotero. Il y a eu quelques cas de mésententes 
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concernant les documents à grader ou à exclure entre les chercheurs, une réunion de consensus a été 

organisée en ligne et si nécessaire un troisième évaluateur plus expérimenté en matière de recherche 

scientifique a été consulté. Selon les auteurs Ouzzani et al. (2016), la sélection et le filtrage des 

recherches prennent assez de temps et aucune méthode ne répondra exactement aux principales 

exigences de rapidité.  

La figure suivante montre le gabarit des critères ayant conduit à la réalisation de la revue.  

 
 

Figure 1 : Organisation de la sélection des articles inclus dans la revue 

 

2.4. Processus de collecte des données 

Une fois qu’un article a été sélectionné pour une lecture dans son intégralité, les chercheurs ont lu et 

complété individuellement les différentes étapes sans voir les résultats des autres. Chacun a extrait les 

informations concernant l’auteur, l’année de publication, la maison d’édition ou le journal, la ville, le 

Pays dans lequel le travail a été réalisé, l’objectif de l’étude, la méthodologie de travail, la technique 

d’échantillonnage, la population d’étude, le sexe, l’âge, les outils de collecte des données, les méthodes 

de traitement et de l’analyse des données. Aussi le résultat en lien avec les objets visés par les différents 

thèmes et la discussion ont été également relevés. Par la suite, une réunion de consensus a été organisée 

pour comparer les données incluses dans le but de minimiser les éventuelles incohérences dans 

l’interprétation des données extraites.    
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2.5. Cadre de recherche et d’évaluation des documents pertinents 

Les travaux pertinents ont été regroupés sous les cinq priorités mondiales de recherche pour la 

protection de la santé contre le changement climatique proposées par l'Organisation mondiale de la 

santé. Il s’agit de: évaluation des risques, identification des interventions les plus efficaces, guider les 

décisions d'atténuation et d'adaptation favorables à la santé dans d'autres secteurs, améliorer l'aide à la 

décision et estimer les coûts de protection de la santé face au changement climatique (Organization, 

2009).  
 

Une échelle d’évaluation des articles et documents pertinents a été conçue. Dans un premier temps 

nous avons identifié et sélectionné tous les documents en lien avec les thématiques de ce travail. Dans 

un second temps, un tri a été fait pour prendre en compte uniquement des travaux réalisés en Afrique 

et plus spécifiquement en Afrique subsaharienne.   
 

 

3. Résultats 

Cette partie intitulée résultats donne un aperçu général du travail de synthèse effectué.     

3.1.Santé mentale et facteurs associés  
 

▪ Santé mentale des populations   

La santé mentale représente une part financière élevée pour la société bien que la prévention semble 

être efficace et rentable. Il faut tout de même reconnaître qu’elle pose plusieurs problèmes en ce qui 

concerne sa mesure et notamment ce qu’on attend par pathologie (Morvan et Frajerman, 2021) et de 

bonne santé mentale. En Afrique et surtout en Afrique subsaharienne cette notion a toujours du mal à 

trouver sa place malgré les avancées faites par l’OMS dans ce domaine depuis 1946 (Kastler, 2011). 

Or c’est bien plus sur ce continent qu’un regard plus particulier doit être porté sur l’état de santé mentale 

des populations du fait de leur plus grande vulnérabilité en relation avec la pauvreté, les effets des 

changements climatiques et ou environnementales.  

De nos jours, il est généralement reconnu que le niveau de santé psychologique ne peut être mesuré 

qu’à partir des seules réactions négatives telles que la dépression ou l’anxiété (Machado, 2019). 

Pourtant c’est elle qui a été le plus souvent mesurée dans des groupes de populations spécifiques ou 

générales dans la littérature existante. Les populations souvent concernées sont des adolescents, des 

étudiants, des indigènes, des personnes âgées, ayant consulté dans les structures psychiatriques et très 

rarement chez les agriculteurs surtout en Afrique. Diener (1994) affirmait que seule l’intégration de 

mesures des émotions positives et de la satisfaction face à soi et à la vie permet d’obtenir un portrait 

plus complet. Pour leur part Veit et Ware, (1983) soulignaient que  bien que corrélée avec le niveau de 

détresse, la santé mentale positive est une composante indépendante méritant d’être considérée en 

parallèle. C’est dans ce sens qu’une échelle de mesure dénommé l’Echelle de Mesure des 

Manifestations du Bien Etre Psychologique (EMMBEP) a été élaboré et validé à partir d’une enquête 

dans une population canadienne non clinique pour évaluer le bien être psychologique par Massé et al. 

(1998). À la base ayant 76 items, il a été réduit à 25 comportant les questions sur l’estime de soi, 

l’équilibre, l’engagement social, la sociabilité, contrôle de soi et des évènements. Ce travail était une 

étude ethno-sémantique réalisée auprès d’un échantillon aléatoire de 195 résidents francophones de la 

région de Montréal à travers des entrevues semi-dirigées. Il était ressorti des résultats bruts de cette 

recherche que le niveau de bien-être des enquêtés était réduit par des facteurs sociodémographiques 
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défavorables, une augmentation de la consommation d’alcool ou de médicaments psychoactifs et le 

recours à un professionnel de la santé. Une augmentation du niveau de bien-être qui était aussi 

fortement associée avec des autoévaluations de l’état de santé en général et de la santé psychologique 

en particulier. Il a été également noté que le niveau de bien-être est clairement et positivement associé 

avec la satisfaction face à la vie en général.  Keyes (2002) pour sa part a développé un modèle de santé 

mentale complète et initié un outil de mesure à 14 items dénommé le Mental Health Continuum Short 

Form (MSC-SF) qui comporte des questions sur le bien-être émotionnel et le fonctionnement positif. 

Gilmour, (2014) affirmait dans son livre intitulé « santé mentale positive et maladie mentale » qu’en 

2012 en utilisant l’échelle de mesure de la santé mentale complète développée par Keyes (2002), 76,9 

%, 21,6 % et 1,5% des Canadiens étaient respectivement classés comme ayant une santé mentale 

florissante, modérément bonne ou languissante. Le premier outil se penche beaucoup plus sur 

l’évaluation du bien-être psychologique tandis que le deuxième s’intéresse aussi bien à la santé mentale 

positive que sur les aspects négatifs de la santé mentale.   

Dans une autre enquête sur les indicateurs de la santé mentale, une enquête santé Québec et la santé 

mentale des Québécois relevaient que les dimensions de la santé mentale étaient au nombre de quatre 

à savoir : la santé mentale positive ou bien-être psychologique, la détresse psychologique, les idéations 

et les tentatives suicidaires dans les troubles psychologiques sévères (Perrault, 2006). Contrairement 

Keyes, (2002) a identifié trois indicateurs en ne classifiant pas les idéations et les tentatives suicidaires. 

Pour celui-ci, la santé mentale positive est similaire à la santé mentale florissante, la détresse 

psychologique est similaire à la santé mentale languissante et le dernier indicateur, il le nomme la santé 

mentale modérément bonne comme pour faire allusion aux troubles psychologiques sévères. Ce terme 

de « santé modérément bonne » semble ne pas signifier la présence d’un trouble.      

La part de la santé psychologique a été abordée dans d’autres études. Certains montrent que la santé 

mentale a une part très importante dans la gestion des entreprises y compris dans les entreprises 

agricoles en ce sens qu’elle affecte la gestion des entreprises. En effet, selon Cocker et al., (2013); 

Lechat et Torrès, (2016) une mauvaise santé mentale peut se traduire par différents dysfonctionnements 

tels que l’absentéisme, une baisse de productivité des rendements agricoles pouvant empêcher la baisse 

de la croissance de son entreprise.  

D’autres travaux ont abordés dans la littérature existante l’impact de certaines situations telles que les 

pandémies dont celle de la Covid 19 (El-Hage et al., 2020; Foleu C et al., 2021; Gibson et al., 2021; 

Hawke et al., 2020; Hébert, 2020; Mallet et al., 2022; Mulin et al., 2020; Qi et al., 2020; Roux et al., 

2021; Vandentorren et al., 2021, 2021; Zerhouni et al., 2021) ou les changements climatiques sur la 

santé mentale des populations (Alarcon, 2013; Beauregard et al., 2014; Berry et al., 2008, 2010, 2011; 

Caria et al., 2010; Fraser et al., 2005; Vergunst et Berry, 2022, 2022). Sur ce, les chercheurs Mboua et 

al. (2021) ont publié un article qui s’était donné pour objectif de déterminer l’impact de la pandémie à 

Covid19 sur la santé mentale en population générale camerounaise. L’enquête de terrain a été faite sur 

la base des interviews. L’échelle de dépression, d’anxiété et de stress (EDAS 21) est l’outil diagnostic 

utilisé pour ce travail. La collecte des données s’est faite au préalable d’une clairance éthique et 

administrative, suivant les orientations du protocole d’Helsinki. Trois cent trente et une personnes ont 

été interviewées. Les résultats montrent un taux de dépression de 28,1 % ; un taux d’anxiété de 30,8 % 

et un taux de stress de 3,4 %, indiquant un impact non négligeable de la pandémie sur la santé mentale 

des populations. Dans le but de déterminer la prévalence des troubles mentaux chez les femmes 

détenues à la prison civile de Lomé au Togo, Salifou et al. (2018) pour leur part ont réalisé et publiés 
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un article dans « journal of medecine and health sciences ». Comme résultat, toutes les enquêtées 

majoritairement de nationalité Togolaise, Ghanéenne et Nigérianes concernées par le travail après un 

consentement verbal libre et éclairé présentaient des problèmes de santé mentale en occurrence 

l’insomnie, l’irritabilité et la tristesse. 31,1% de ces femmes ont présenté un épisode dépressif et 14,8% 

un trouble anxieux. Dans ce travail, la prévalence a été relevée sur la base des diagnostics 

psychiatriques et non à l’aide d’un outil de mesure de la santé mentale comme c’était le cas de la 

recherche précédente bien que ce soit aussi l’aspect négatif qui a été évoqué. 

Pareillement aux travaux cités plus haut sur les prévalences des maladies, Acharibasam et Anuga 

(2018) ont réalisé dans trois districts au nord Ghana choisis en raison de leur vulnérabilité perçue au 

changement climatique et de ses effets. Ce travail visait à comprendre et expliquer les corrélations 

dynamiques entre le changement climatique et les pratiques de régulation émotionnelle de 180 petits 

exploitants agricoles compte tenu de la distance psychologique. La technique d’échantillonnage a été 

faite par commodité. La méthode de collecte de données adoptées a été mixte en utilisant les approches 

qualitatives et quantitatives. Un questionnaire semi-structuré a été utilisé pour recueillir les 

informations. Une échelle de modélisation du style psychologique affectif a été utilisée pour recueillir 

des informations sur la santé mentale des agriculteurs. Il est ressorti des résultats que la distance 

psychologique modère positivement la relation entre les signes de changement climatique et la 

régulation émotionnelle. Aussi les impacts des changements climatiques prédisposent les exploitants 

agricoles aux problèmes de santé mentale.  

En ce qui concerne le lien entre les chocs climatiques sur le bien-être des populations agricoles, l’on 

sait depuis l’époque d’Hippocrate que le temps et le climat affectent la santé humaine. A cette période 

très peu d’études se sont concentrées sur le lien entre le changement climatique et le bien-être. Mais de 

nos jours les travaux de Obradovich et al., 2018; Padhy et al., 2015; Vergunst et Berry, 2022 ont montré 

que l’on s’inquiète de plus en plus de l’impact des changements environnementaux tels que les 

évènements météorologiques extrêmes, la température, les précipitations sur la santé mentale et le bien-

être des populations rurales. Les chercheurs Liu et al., (2020) à ce sujet indiquaient que les événements 

climatiques extrêmes ou aléatoires exacerbent non seulement les maladies mentales chroniques, mais 

ont également un impact sur le bien-être, provoquant anxiété, stress et, dans le pire des cas, le suicide 

chez les populations rurales. Et selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ce climat changeant 

a un impact mondial important sur la santé mentale et le bien-être des individus. Cependant, les 

systèmes de santé mondiaux ne sont pas suffisamment préparés pour s’attaquer à ce problème. Pour 

Allen et al., (2014), les répercussions du changement climatique peuvent avoir un impact direct ou 

indirect sur la santé mentale en ce sens que les systèmes sociaux, économiques et physiques sont des 

déterminants essentiels du bien-être psychologique. Contrairement à bon nombre d’études soutenant 

que les changements climatiques et les événements météorologiques ont un impact direct sur la santé 

mentale des populations, Berry et al. (2008) affirmaient que ces phénomènes sont rarement, voire 

jamais, à l'origine directe de problèmes de santé mentale mais provoque au contraire d'autres adversités 

qui comme un effet de domino, finissent par contribuer aux problèmes de santé mentale. 

 

▪ Les facteurs associés à la santé mentale 

Bon nombre de chercheurs dans la littérature existante ont identifié un certain nombre de risques pour 

la santé au travail dans le cadre des recherches concernant les populations agricoles. Pour Gregoire, 

(2002); Price et Evans (2009), la profession agricole est qualifié comme activité principalement 
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stressante. Ce secteur d’activité est associé à une série de risque aussi bien pour la santé somatique que 

pour la santé psychologique en raison de la pénibilité de la tâche et des conditions de travail qui ne sont 

pas du reste selon Fraser et al. (2005). Selon les auteurs canadiens Cole et al. (2002), il est connu que 

les facteurs de stress personnel et professionnel ont des effets directs et indirects sur l’état de santé 

psychologique.  

En ce sens un article de revue systématique réalisé par Yazd et al. (2019) regroupant les travaux de 

recherche sur la santé mentale des agriculteurs dans le monde entier avec un accent particulier sur les 

facteurs de risque en agriculture en utilisant la stratégie de recherche documentaire et lignes directrices 

PRISMA 2020 statement. Sur les 167 documents scientifiques en lien avec le sujet, peu de travaux ont 

été réalisés en Afrique en occurrence la Tanzanie et l’Egypte. Les facteurs ressortis comme ayant un 

risque pour les agriculteurs sont l’exposition aux pesticides, les difficultés financières, les variations 

climatiques et la mauvaise santé physique, l’isolement, le conflit de rôles et de temps. D’autres auteurs 

tel que Caron et Liu (2010) ; Kawachi et Berkman (2001); Kral et al. (2003) ; Scott et al. (2007) ont 

également identifié le manque de liens sociaux, un faible revenu, et des problèmes de santé physique 

chroniques comme étant les effets négatifs influençant sur la santé mentale des personnes. Drapeau et 

al., 2010 ; Langlois et Garner, 2013 ont relevé pour leur part que les facteurs associés à la santé mentale 

diffèrent entre les hommes et les femmes en fonction d’un certain nombre de caractéristiques propres 

à chacun d’entre eux. Ainsi, les facteurs internes ont été mis en jeu tel que l’estime de soi, la confiance 

et la personnalité. En ce même sens, Beauregard et al. (2014) affirmaient que certaines caractéristiques 

propres au travailleur peuvent influer sur l’exposition ou l’effet de certains facteurs de risque. Les 

facteurs associés à la santé mentale identifiés par « l’Inuit Tapiriit Kanatami », une organisation 

nationale des Inuits au Canada, populations indigentes semblent plus nombreux. Il s’agissait de la 

sécurité alimentaire, du logement, la disponibilité des services de santé, la sécurité, distribution du 

revenu, éducation, moyens de subsistance, qualité de développement de la petite enfance. Pour 

Anderson (2016), les facteurs sont considérés de vulnérable lorsque les conditions sont défavorables 

et de protection lorsque les conditions sont réunies. Perceval et al. (2018) quant à eux à travers des 

entretiens de groupes différemment avec des hommes et des femmes agriculteurs en Australie en lien 

avec le suicide dans ces groupes ont relevé que l'évolution des communautés rurales, les attitudes 

communautaires, la stigmatisation, et les problèmes relationnels étaient les éléments qui pouvaient en 

même temps protéger et rendre vulnérables les populations en matière de la santé mentale. Les facteurs 

relevés ici étaient aussi d’autres socio-environnementaux comme chez les Inuits.   

L’un des aspects signalés est caractérisé par les variabilités climatiques qui sont plus accrues en Afrique 

bien que ce continent ne soit pas responsable du réchauffement climatique. Ainsi, Yongsi (2021) dans 

son article réalisé à Douala au Cameroun a pu identifier les effets des variabilités pluviométriques tel 

que l’inondation comme étant un facteur de risque sur la santé mentale des populations dans le bassin-

versant de Bobongo. La méthodologie adoptée combinant la revue documentaire, l’observation 

participante et les enquêtes de terrain. En ce qui concerne les données sur la santé, l’approche adoptée 

était celle de la morbidité vécue et diagnostiquée.  

La santé psychologique et les facteurs qui y sont associés ont attiré l’attention de plusieurs chercheurs 

dans le monde scientifique. La plupart des travaux se sont concentrés sur les aspects négatifs de la santé 

mentale bien qu’il soit clair et évident que la prise en compte de toutes les dimensions de la santé 

mentale des populations permettrait aux personnes d’affronter les réalités quotidiennes et d’avoir des 

capacités afin de s’adapter aux situations et évènements les plus stressants de la vie. Pour mesurer la 
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santé mentale ou psychologique une multitude d’outils validés existent certains pour évaluer la détresse 

psychologique, la dépression et l’anxiété et d’autres troubles avérés. Par contre l’échelle de mesure de 

la santé mentale de Keyes (2002) semble être à jour dans la recherche scientifique. En matière de 

mesure, les aspects négatifs ont pris de l’avant en incluant les échelles de mesures surtout dans les pays 

à hauts revenus. Le MHC-SF développé par (Keyes, 2002) semble prendre en compte les trois 

dimensions de la santé mentale d’une personne.  

Les travaux sur les déterminants ou facteurs associés à la santé mentale sont regroupés en facteurs de 

protection et de vulnérabilité. Bon nombre de recherches dans ce domaine ont été répertoriées dans les 

pays développés.       

3.2. Agriculture et aléa pluviométrique 

▪ Perceptions des effets des aléas pluviométriques 

Il existe dans la littérature scientifique plusieurs travaux sur les perceptions, les savoirs endogènes des 

changements climatiques en occurrences les aléas pluviométriques dans le monde et en Afrique 

subsaharienne. Cette partie du travail va plus se pencher sur ceux recensés en Afrique. 

Dans la région des savanes au nord Togo, deux travaux relatifs aux changements climatiques ont été 

retrouvés. L’un était celui de Essotalani et al., (2010), qui s’est penchée sur l’analyse de la pluviométrie 

de la région depuis plus de cinquante ans. Ce travail a révélé d’une manière très significative deux 

périodes caractéristiques. Il s’agissait de la période pluvieuse des années 1950 et 1960 et de la période 

de sécheresse pour les années 1970 ; 1980 et 1990. En plus de ces deux phases, la décennie 1999-2008 

marquée par un bouleversement pluviométrique caractérisé par une situation très particulière où 

oscillent des événements pluviométriques exceptionnels. Les données analysées ont été fournies par la 

Direction Nationale de la Météorologie de Lomé. Il s’est agi des données journalières de pluie sans 

lacune des stations de Mango et Dapaong qui couvrent la période 1950-2008. Les cumuls annuels et 

mensuels de précipitations pour une période de cinquante-neuf ans (1950-2008) ont été effectués, en 

utilisant la méthode de l’Anomalie Standardisée de Précipitations (ASP). De ces analyses, les auteurs 

affirment qu’ils ne pourraient dire avec exactitude la stabilité de la pluviométrie dans la région sur la 

base des données recueillies et analysées et que l’année 2007 restera dans la mémoire des habitants de 

la région car la région a connu une inondation en septembre de l’année. Ce travail est resté sans réponse 

exacte pour soulager le monde scientifique et les populations de la région. L’incertitude concernant le 

comportement de la pluviométrie règne à ce jour et constituerait une source de mal-être pour les 

agriculteurs de la zone.    

Sanou et al., (2018) se sont proposé d’inventorier les perceptions et les stratégies locales d’adaptations 

des producteurs aux changements climatiques dans le nord-ouest de la région des savanes en passant 

par une évaluation des perceptions des variations pluviométriques. Cette recherche a été conduite 

auprès de 300 producteurs agricoles choisis par tirage aléatoire randomisé dans la zone d’étude. La 

collecte des données a été faite sur la base d’un questionnaire. Des entretiens individuels ont été 

effectués avec des producteurs et selon le genre pour cerner les perceptions des acteurs au niveau local. 

Les données collectées ont porté entre autres sur les caractéristiques socio-économiques et 

démographiques (âge, sexe, niveau d’instruction, situation matrimoniale, accès au crédit, etc.), la 

structure des ménages, la taille des exploitations, les cultures et les productions, la gestion de la fertilité 

des sols, les perceptions, les stratégies d’adaptation aux changements climatiques. Les résultats ont 

montré que les producteurs agricoles percevaient clairement les changements à travers les paramètres 
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climatiques tels que la pluviométrie et la température. Ces changements se traduisaient par une 

diminution et une irrégularité des pluies (68%), de fortes températures (62%), une plus grande 

fréquence de poches de sécheresse (50%), un rallongement de la saison sèche (60 %). 

Kabore et al., (2019) au Burkina Fasso ont effectué un travail similaire à celui de la région des savanes 

au nord Togo. Leur recherche a été réalisée dans le Centre-nord du pays dans le but d’analyser les 

perceptions des producteurs agricoles du changement climatique, ses impacts sur l’environnement, les 

stratégies d’adaptation et les relations qui existent entre ces différents aspects. Les enquêtes ont été 

faites auprès de 300 ménages à travers en plus d’un questionnaire individuel comme dans les 

précédentes, des discussions de groupes. L’analyse des données collectées par un modèle Logit binaire 

a permis d’identifier les facteurs qui influencent les perceptions locales du changement climatique et 

le choix des stratégies d’adaptation. Le travail montre que les producteurs de Burkina Fasso perçoivent 

également avec des pourcentages plus élevés une baisse des pluies (76,7 %), une hausse des 

températures (97 %) et des vents violents (98,7 %). Une autre recherche dans le même pays a été faite 

par Ouédraogo et al., (2010) pour analyser sur le même sujet. Celui-ci a touché à partir d'enquêtes un 

plus grand nombre que le précédent, 1 530 exploitations agricoles. Cette recherche montre que les 

paysans perçoivent aussi clairement les changements des précipitations qui se traduisent par une 

diminution et une irrégularité croissante des pluies, un dérèglement de la saison hivernale, une plus 

grande fréquence de poches de sécheresse. D’autres travaux abondant dans le même sens l’ont été au 

Bénin. Ainsi Gnangle et al., (2012) ont mené leur recherche sur les perceptions locales du changement 

climatique et mesures d’adaptation dans la gestion des parcs à karité au Nord-Bénin à savoir les parcs 

de Parakou, de Bembèrèké et de Kandi. Pour ce travail, un total de 120 unités de recherche a été enquêté 

dans 6 villages choisis sur les critères bien définis notamment la densité de pieds de karité dans le 

terroir du village, de l’importance représentée par le karité pour les groupes socioculturels. Une 

méthodologie plurielle associant des techniques quantitatives et qualitatives a été utilisée pour 

sélectionner les unités d’observations. Les enquêtés ont été choisis de façon aléatoire selon leur 

disponibilité et de façon à couvrir toute la diversité socioéconomique. Les données ont été collectées 

sur la base des fiches d’enquêtes à partir des focus group et des entretiens semi-structurés et informels. 

Les données collectées concernaient les perceptions et les déterminants socioéconomiques. Les 

données ont été analysées avec le test d’indépendance de χ² et l’Analyse Factorielle des 

Correspondances. Les résultats ont permis de montrer que les paysans Béninois percevaient clairement 

comme dans les autres travaux de la sous-région le changement climatique à travers la poche de 

sécheresse, le brouillard, la chute des rendements des cultures en association avec le karité, le 

bouleversement de la phénologie du karité et la prolifération des guis sur le karité. Pour sa part, 

Dekoun, (2009) dans sa thèse d’ingénieur agronome qui traite des perceptions, savoirs locaux et 

stratégies d’adaptation aux changements climatiques développées par les producteurs des Communes 

de Lokossa et d'Athiémé dans le Département du Mono au Bénin. La méthodologie utilisée pour ce 

travail est une combinaison d’approches quantitatives et qualitatives. Dans les deux villages retenus, 

un échantillon de 70 exploitations a été constitué. Les outils de collectes des informations étaient 

constitués de questionnaires individuels, des guides d’entretien de groupes, des transepts et des cartes 

d’acteurs. Les hypothèses ont été vérifiées à l’aide de l’analyse des déclarations (encadrés), les 

statistiques descriptives, le test t de Student et l’Analyse en Composante Principale (ACP). Les 

logiciels utilisés pour le traitement et l’analyse des données recueillies étaient Excel (2007), SPSS 

(16.0) et SAS (9.1) pour les tests statistiques et Access (2007) pour la saisie de la base de données. Sur 

le plan méthodologique, la démarche probable s’inscrit dans la même approche dans la mesure où elle 
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prend en compte les formes d’analyse relevant des composantes multiples. En définitive les résultats 

révèlent que les producteurs perçoivent les changements climatiques à travers la baisse des hauteurs 

pluviométriques, la diminution des durées des saisons, le retard des pluies en début des saisons, la 

mauvaise répartition des pluies durant les saisons et l’accumulation des pluies à la fin de la première 

saison. A cela s’ajoutent une augmentation des températures, l’irrégularité des crues et une diminution 

de la fréquence des vents violents. Les conséquences de ces changements cités par les enquêtés étaient 

la baisse de fertilité des sols, l’attaque plus importante des ravageurs, l’inondation des cultures et les 

températures fortes. Ces conséquences ont contribué à la baisse des productions, à l’augmentation des 

risques sanitaires des animaux d’élevage et à une modification de la flore et de la faune des milieux 

d’étude. Sur la santé des populations, les cas de paludisme sont les plus rencontrés. 

▪ Effets des variabilités pluviométriques sur la production agricole  

Les effets des variabilités pluviométriques sur la production agricole sont des sujets qui ont été absorbés 

dans la littérature existante. Mis à part le nord Togo, le Burkina Fasso et le Bénin, pays de l’Afrique 

de l’Ouest, qui ont abordé la question des perceptions endogènes passées et actuelles des changements 

climatiques, une thèse de doctorat, traite quant à lui de la problématique des changements climatiques 

actuels et futurs et de leur incidence sur les productions agricoles. Il s’agit de celui de Doukpolo, 

(2014). Celle-ci a été réalisée dans l'Ouest de la République Centrafricaine. Les travaux ont porté sur 

l’analyse des données d'observation, de simulation et de projections climatiques avec l’utilisation du 

modèle agronomique STICS montre que les impacts des changements climatiques sur les productions 

agricoles sont d'ores et déjà évidents. Les effets attendus auront un dysfonctionnement des saisons 

agricoles avec une grande influence sur la capacité des agriculteurs à planifier leurs activités et par 

conséquent auront des baisses de rendement des cultures céréalières et oléagineuses de l'ordre de 20 à 

50 % dans la région d'étude. Aussi l'analyse des rendements simulés et comparés à ceux observés 

indique, avec un scénario climatique pessimiste que la forte baisse des rendements nécessite des 

stratégies adaptives proactives plus appropriées afin de réduire la vulnérabilité agroalimentaire des 

populations. Hertel et Rosch (2010) pour leur part mettant en lien le changement climatique, 

l’agriculture et la pauvreté reconnaissait que l’augmentation de la température actuelle et future pourra 

réduire le rendement agricole et rendra les agriculteurs encore plus pauvres. Dans ce même sens au 

Sénégal, Faye et al., (2018), dans un article titré « la variabilité pluviométrique et ses incidences sur 

les rendements agricoles dans la région des Terres Neuves du Sénégal oriental » en analysant les 

données pluviométriques et le rendement agricole ont pu affirmer après analyse que les relations entre 

les totaux annuels des pluies et les rendements des cultures sont faibles dans les Terres. Il faut 

remarquer que les totaux annuels pluviométriques ne déterminent pas à eux seuls la faiblesse ou 

l’importance des rendements agricoles. D’autres facteurs, comme la répartition spatio-temporelle des 

pluies, influencent l’évolution des rendements. C’est ce que confirme un autre travail réalisé dans le 

Sud-Ouest des Savanes Sèches au Togo par (Tchein et al.,  2019). Il s’agissait d’une étude qui visait à 

identifier les principales causes de la baisse de la productivité des ignames au Togo. Un diagnostic 

participatif avec les producteurs et les acteurs de la filière igname a été réalisé dans 27 villages de la 

zone à savanes sèches du Togo. La loi 80/20 et l’analyse ABC ont été appliquées pour l’analyse des 

données recueillies. Certains des résultats confirment la variabilité et l’instabilité des pluies, la baisse 

continue de la fertilité des sols et l’insuffisance de semence pouvant améliorer les rendements des 

ignames. Concernant l’infertilité des sols suite à une dégradation, Abalo-Esso et al., (2021) ont effectué 

un travail sur le sujet dans la région des savanes au nord-Togo. Les résultats des enquêtes ont été 

obtenus auprès de 216 producteurs des deux sexes à travers l’utilisation d’un questionnaire et d’un 



Page 204 of 218 

RASP                                                                                                                                                             Volume 5, Issue 2 
 

guide d’entretien dans les préfectures de Tône, Cinkassé et Tandjoare. Le choix de ces préfectures a 

été basé sur le fait que les terres de ces préfectures sont considérées comme les plus dégradées. Les 

données ont été analysées par des statistiques descriptives, les tableaux et les graphes. La régression 

logistique Probit a été utilisée pour évaluer les déterminants de la perception des paysans de la 

dégradation des sols les dernières années d’une part, et des changements dans les températures et des 

cas de longues sécheresses d’autre part. Le logiciel Sphinx iQ2/EPIDATA a été utilisé pour dépouiller 

les questionnaires. Les données sont ensuite exportées vers les logiciels SPSS et le tableur Excel pour 

leur traitement et analyse. Les résultats montrent que : 98,10% des enquêtés sont conscients de la 

dégradation de leurs sols tandis que 99,50% ressentent les effets des changements climatiques. Les 

causes des changements évoquées par les producteurs étaient les pluies diluviennes (26,85%), les 

mauvaises pratiques culturales (62,50%), l’intensification agricole (46,76%), le surpâturage (2,78%), 

l’usage abusif de pesticides (20,37%), l’augmentation de la population (12,96%), la déforestation 

(21,76%) et les feux de brousse (6,48%). Globalement à l’issue de ce travail, les 98,6% des enquêtés 

ont abandonné 63 ha de sol devenus irrécupérables.  

De son côté, analysant par des simulations les prévisions du climat en Afrique, Doukpolo, 2014 montre 

que les modifications de la durée des saisons de culture, la perturbation des cycles biologiques des 

cultures et autres micro-organismes utiles à l'environnement, des stress hydriques et thermiques seront 

plus intenses sur des périodes plus longues. Les données ont été recueillies sur la base des simulations 

et donc peut s’aggraver ou être moindre en tenant compte de plusieurs paramètres. Paradoxalement les 

auteurs Hansen et al. (2011) reconnaissaient que la combinaison de la compréhension de l'impact de 

l'incertitude climatique sur l'agriculture, des analyses ex-ante basées sur des modèles, des expressions 

subjectives de la demande ou de la valeur, et des quelques évaluations bien documentées de l'utilisation 

réelle et des avantages qui en découlent des prévisions saisonnières peuvent avoir un potentiel 

considérable pour améliorer la gestion agricole et les moyens de subsistance des populations rurales. 

Cependant, les contraintes liées à la légitimité, à la saillance, à l'accès, à la compréhension, à la capacité 

de réponse et à la rareté des données ont jusqu'à présent limité l'utilisation généralisée et les avantages 

des prévisions saisonnières chez les petits exploitants agricoles qui se répartissent pour la majorité sur 

le vieux continent.   

De ces points de vue sur la faiblesse des rendements agricoles induits par les effets des changements 

climatiques, il est clair que les agriculteurs présenteraient un plus niveau de pauvreté.  

▪ Vulnérabilité des populations agricoles face aux dérèglements pluviométriques 
 

Il est connu dans la littérature que les populations rurales de l’Afrique subsaharienne, sont 

particulièrement concernées par les changements climatiques, dans la mesure où les performances de 

leurs systèmes de production sont étroitement tributaires du climat (Boko, 1988) sans cesse changeant.  

Le climat conditionne les ressources alimentaires, hydriques et financières (Sultan, 2020). En effet, 

l'augmentation de la fréquence ou de l'intensité des phénomènes météorologiques et climatiques 

extrêmes ont de profondes répercussions sur les populations africaines qui sont les plus vulnérables au 

climat changeant et la question du changement climatique devient une préoccupation majeure pour les 

communautés scientifiques, les politiques et pour les populations elles-mêmes. Cet intérêt vise à 

trouver des stratégies afin d’atténuer les impacts potentiels. L’augmentation des températures et des 

précipitations affectent négativement les cultures céréalières issues de la production agricole à travers 

une pression exercée par les mauvaises herbes, les maladies des cultures et semences et les parasites 
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selon Pachauri et Meyer (2014). Il est connu que l'exposition aux chocs pluviométriques entraîne une 

détérioration de l’agriculture qui constitue la principale source de subsistance et de survie pour les 

populations agricoles qui sont concentrées dans les pays en voie de développement. Cette exposition 

aux variabilités de la pluviométrie en termes d’aléas est perçue et compris par beaucoup de producteurs 

agricoles de l’Afrique de l’Ouest qui pour faire face adoptent des stratégies. La session suivante recense 

des travaux traitant des stratégies d’adaptation aux aléas pluviométriques par les populations rurales et 

agricoles.  

Pour l’ensemble des travaux réalisés, bon nombre ont traité de la perception des aléas pluviométriques, 

des répercussions des variabilités pluviométriques et de différentes stratégies d’adaptations des 

producteurs agricoles dans le contexte Africain. Tous aboutissent pratiquement aux mêmes résultats 

en adoptant parfois des approches quantitatives pour la plupart. Bien que les travaux soient effectués 

avec des cibles de personnes essentiellement des agriculteurs dans les ménages ou en coopératives, très 

peu se sont intéressés à la perception qu’on ceux qui accompagnent les producteurs dans leur 

profession. Ainsi les résultats sur les savoirs locaux semblent montrés que les variabilités 

pluviométriques dans la sous-région sont évidentes mais aucun lien n’a été fait sur le lien entre la santé 

mentale des agriculteurs et les facteurs associés et leur adaptation aux variabilités pluviométriques. 

C’est qui a motivé Cet article va combler cette lacune et la zone qui est couverte par le travail est plus 

large avec des populations beaucoup plus vulnérables aux effets des chocs climatiques.  

3.3. Adaptation aux variabilités pluviométriques  

Les variabilités pluviométriques ne sont plus à démontrer dans le monde en général et plus 

spécifiquement en Afrique subsaharienne et au Togo. Cette situation n’est pas sans impact sur la 

production agricole. Pour faire face, les producteurs ne restent pas réponses. Ceux-ci optent des 

stratégies d’adaptations.   

Selon International Association for Végétation Science (IAVS) en 2011, l’adaptation est un processus 

de gestion des risques climatiques en mettant en œuvre des mesures individuelles et collectives de 

prévention, de riposte et de relèvement. Le Groupe d’Experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat pour sa part en 2001 reconnaît que la capacité d’adaptation correspond à l’aptitude d’un système 

à s’adapter au changement climatique de manière à atténuer les dommages potentiels, à tirer parti des 

opportunités et à faire face aux conséquences. Et en 2007, le même groupe de travail affirmait que les 

possibilités d’adaptation sont multiples, mais qu’il est impératif d’intensifier l’action engagée si l’on 

veut réduire la vulnérabilité à l’égard des changements climatiques. Les stratégies d’adaptation au choc 

climatique de nos jours sans cesse grandissant permettent la réduction de la vulnérabilité de certains 

secteurs alors que d’autres visent davantage l’atténuation des impacts des risques climatiques sur ces 

secteurs (Amatouri, 2012). 

En ce sens, Hertel et Lobell (2014) ont distingué trois catégories essentielles d’adaptation. Il s’agissait 

des options d’adaptation fondées sur la technologie actuelle impliquant et des adaptations impliquant 

l’environnement institutionnel dans lequel l’exploitant agricole opère comme les marchés et les 

politiques, et résultant d’une adaptation planifiée. Des stratégies telles que les ajustements des dates de 

plantation et de récolte, les variétés de cultures à cultiver y compris la combinaison entre les cultures 

ou l’utilisation de variétés existantes plus résistantes au stress induit par le climat, l’augmentation de 

la densité de plantation et/ou l’utilisation d’engrais, l’utilisation de résidus de culture comme paillis 
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sont des situations déjà adoptées par les agriculteurs de l’Afrique de l’Ouest pour s’adapter aux 

variations climatique (Sultan et Gaetani, 2016).  

En effet, pour Rötter et al. (2015), en ce qui concerne les cultures, il s’agit de la sélection de variétés 

de cultures plus résilientes. De même l’adoption des méthodes de sélection avancées, y compris une 

taille plus efficace du système racinaire, des gènes de déshydrine, un phénotypage ont été évoqué par 

les chercheurs Araus et al., 2012 ; Setter, 2012 ; Vadez et al., 2012; et Amelework et al., 2015. Pour 

Lebel et al., 2015 ; Rockström et Falkenmark, 2015; il s’agit de l’utilisation des techniques novatrices 

de collecte de l’eau appartiennent à la deuxième catégorie d’options d’adaptation. Dans la troisième 

catégorie définie par Hertel et Lobell, 2014 ; les subventions aux engrais et les assurances récoltes ont 

été évoqué par  Berg et al., 2009 ; l’accès aux crédits, l’utilisation des prévisions météorologiques à 

travers les services climatologiques saisonnières énoncé par Roudier et al., (2012, 2014, 2016) 

permettent une plus bonne adaptation aux effets des changements. Tout ceci dans le but d’apporter 

d’importantes améliorations dans l’environnement institutionnel et de marché de l’Afrique de l’Ouest 

qui affecteraient les décisions des producteurs.  

Ainsi, la littérature existante offre une gamme exhaustive de stratégies d’adaptation des agriculteurs 

face aux chocs climatiques parmi lesquelles l’on peut citer l’utilisation de variétés améliorées (Arimi, 

2014; Naswem et al., 2016), la culture de variétés des semences résistantes à la sécheresse, la culture 

de variétés résistantes à l’inondation (Khanal et al., 2018; Kim et al., 2017; Onyegbula et Oladeji, 2017; 

Roco et al., 2017). Certains auteurs tels que Khanal et al., 2018; Onyegbula et Oladeji, 2017 ont fait 

remarquer le rôle important de l’utilisation des variétés résistantes aux parasites et aux maladies comme 

une stratégie d’adaptation des exploitants agricoles aux effets des aléas pluviométriques induits par les 

effets des changements climatiques. Khanal et al., 2018; Kim et al., 2017; Onyegbula et Oladeji, 2017; 

Roco et al., 2017 ;  Arimi, 2014; Sabugo, 2013; Shrestha et al., 2018 ont conclu que la modification de 

la date de semis est la principale stratégie d’adaptation des agriculteurs aux changements climatiques 

suite à leur travaux. Pour Gnangle et al., (2012) des auteurs d’origine Béninoises, les producteurs pour 

faire face aux effets des chocs climatiques adoptent des pratiques magico-religieuses pour demander 

la faveur des dieux.  

Au Nigéria, Naswem et al., (2016) en travaillant sur le riz dans la municipalité du Katsinala ont eu 

comme résultats de stratégies adaptées les riziculteurs face aux variations pluviométriques; la migration 

de la zone de risque climatique vers d’autres régions plus favorables, l’utilisation modérée de produits 

agrochimiques et d’engrais, le changement de l'utilisation des produits chimiques, des engrais et des 

pesticides, la culture multiple, l’adoption des stratégies recommandées de production de riz amélioré; 

le recyclage des déchets; l’amélioration des compétences de gestion des agriculteurs.   

Onyegbula et Oladeji, (2017) en effectuant les mêmes travaux dans les Etats d'Ebonyi, d'Ekiti et du 

Niger ont trouvé que les agriculteurs s’adonnaient au désherbage continu et fréquent; l’utilisation de la 

lutte antiparasitaire intégrée; l’utilisation appropriée d'engrais; la récolte précoce des cultures, 

l’utilisation d'informations météorologiques opportunes et adéquates, le semences avec des 

précipitations précoces; l’utilisation des charmes pour effrayer les oiseaux; le drainage de l'excès d'eau 

dans le champ pour éviter les engorgements d'eau. D’autres techniques telles que la formation d’un 

groupe d'agriculteurs pour financer l'adaptation; les services de vulgarisation améliorés utilisant des 

outils TIC modernes; l’assistance aux écoles de terrain pour améliorer les méthodes de culture ont été 

également adopté (Ayedegue et al., 2020). Pour les déterminants des stratégies appropriées d'adaptation 

aux changements climatiques, Arimi, (2014) identifie ceux utilisées par les agriculteurs du sud-ouest 
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du Nigeria, dans l'espoir d'atténuer les impacts négatifs des dérèglements climatiques sur la production 

de riz et à la conclusion selon laquelle la recherche des informations d'alerte constitue une stratégie 

d’adaptation utilisée par les producteurs de sa zone d’étude. Dans le même pays, en étudiant l’effet des 

stratégies d’adaptation aux variations climatiques des riziculteurs dans la région d’Agatu au Nigéria, 

les auteurs Kim et al. (2017) ont eu comme principales stratégies utilisées la diversification d'activités 

non agricoles, le paillage de rizières. Dans le même sens pour Dekoun (2009) affirme à l’issu de sa 

thèse que pour s’adapter les agriculteurs diversifiaient les sources de revenu par l’investissement dans 

des secteurs moins vulnérables aux changements climatiques comme celui de l’artisanat, du commerce, 

de la transformation et de la fabrication du charbon.  

Abalo-Esso et al., (2021) dans leur travail sur la dégradation de La fertilité des sols et de 

l’environnement dans une zone du nord-ouest dans la région des savanes au Nord-Togo sur un 

échantillon raisonné de 216 producteurs des deux sexes à base de questionnaire a montré que les 

mesures d’adaptation couramment utilisées ont été l’apport de fumure organique, les rotations et 

associations culturales, la construction de bandes enherbées, de cordons pierreux et de diguettes, et le 

reboisement pour protéger et restaurer leurs champs. Les stratégies d’adaptation similaires avaient été 

adoptées par les agriculteurs pour faire face aux effets des variabilités pluviométriques lors du travail 

réalisé par Sanou et al., (2018) dans la même zone de la région des savanes. Cette activité a été faite 

sur un échantillonnage de 300 producteurs âgés de plus de 40 ans selon l’hypothèse de l’acquisition de 

l’expérience vécu des dérèglements climatiques sur la production agricole sur la base de questionnaire. 

D’autres mesures d’adaptation considérées comme conséquences par les auteurs dans ce travail ont été 

entre autres l’endettement, l’insécurité alimentaire, l’accentuation de la pauvreté, la migration, 

l’abandon de l’agriculture, la conversion d’activité, la rupture de la solidarité au sein de la communauté 

et l’émergence ou l’accentuation des conflits familiaux. Les auteurs suggèrent à l’issue de ce travail 

que la combinaison des pratiques endogènes avec les connaissances scientifiques pourra permettre 

d’asseoir de véritables stratégies d’adaptation. Badjana et al., (2011) quant à eux dans la plaine de l’Oti 

toujours au nord Togo ont trouvé que la plupart des populations locales mettent en œuvre le 

reboisement (75,9%), les pratiques des cultures contre-saison (50,6%), la diversification des cultures 

(50,6%), l'introduction des variétés précoces (20,7%) comme les deux autres recherches dans la zone. 

La majorité en plus de ce qui a été cité augmente les surfaces agricoles (96,6%).   

Des résultats similaires ont été obtenus par  Levard et Mathieu, (2018) dans un article scientifique 

d’évaluation des stratégies d’adaptation aux changements climatique. Ces auteurs affirmaient que pour 

lutter contre la dégradation des sols, les producteurs font recours à certaines pratiques agros 

écologiques notamment le reboisement, des mesures de conservation des sols comme la mise en place 

des cordons pierreux, et des bandes enherbées, les rotations et associations culturales et l’apport de la 

fumure organique. De telles stratégies d’adaptations étaient adoptées depuis longtemps par les 

producteurs de Boulgou au Burkina Faso (Hien, 1998).  

Kabore et al., (2019) effectuaient un travail similaire auprès des ménages agricoles dans dix 

départements au centre du Burkina Fasso par un choix raisonné des sites. Selon les critères de 

variabilité pluviométrique, de vulnérabilité au changement climatique et des pratiques de l’irrigation 

de contre-saison autour des retenues d’eau. Les ménages agricoles ont été sélectionnés de façon 

aléatoire en tenant compte des critères susmentionnés. Les ménages choisis l’ont été avec le concours 

des agents d’agriculture et le chef de ménage interrogé avait un âge supérieur ou égal à 45 ans du fait 

de l’expérience en matière de changement climatique et de la pratique agricole. Les différentes 
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stratégies adaptées étaient entre autres comme dans le passé l’abandon de certaines cultures au profil 

d’autres, possession des fosses fumières, adoption des techniques de Conservation des Eaux et Sols 

(CES) utilisation des bas-fonds, adoption de l’irrigation, maintien de la jachère. Les facteurs qui 

déterminaient l’adoption des stratégies mis à part les éléments de la perception des dérèglements 

pluviométriques étaient le sexe, l’âge, l’éducation, la taille du ménage, le crédit, organisation paysanne, 

exploitation, formation et le petit outillage. Les auteurs ont remarqué que l'adaptation est limitée par 

des contraintes matérielles, financières et techniques et d'accès à l'information. 

Par rapport au mémoire de master en sciences de la population et du développement de Jans (2019), 

celle-ci a fait remarquer que les coopératives agricoles accompagnées par les ONGs dans la région des 

savanes au nord Togo, utilisaient pour la presque totalité des Techniques agro-écologies et les 

techniques de Conservation des Eaux et du Sol (CES) comme mesures adaptatives.  

Les travaux retrouvés dans la littérature sur les stratégies adoptées par les agriculteurs pour face aux 

effets des dérèglements pluviométriques ont tous été réalisés dans des contextes différents. De ce qui 

suit, la plupart ont adopté des approches purement quantitatives utilisant des questionnaires et très peu 

de travaux ont cumulé méthodes quantitatives et qualitatives utilisant des guides d’entretiens. Tous ont 

soit concernés des agriculteurs ou des coopératives d’agriculteurs des deux sexes avec des critères 

d’âges des enquêtés et d’autres critères différents. Tout de même, les stratégies d’adaptation utilisées 

par les uns et les autres sembles être les mêmes. Il semble qu’une scission entre les stratégies 

d’adaptations appropriés et inappropriés reste moins visible dans les discours scientifiques retrouvés. 

Aussi, les outils de collecte de données n’intègrent pas les questions sur la santé et plus spécifiquement 

la santé mentale des producteurs agriculteurs en lien avec les difficultés d’adaptation. Notre travail, 

adopte une approche mixte associée à une observation participante en classifiant les stratégies 

d’adaptation en celles qui sont appropriées e celle qui ne le sont pas au profil des répondants.  

3.4. Adaptation des agriculteurs aux variabilités pluviométriques en lien avec la santé mentale 

A l’issu de la synthèse bibliographique des travaux sur l’adaptation des producteurs agricoles aux effets 

des changements climatiques en lien avec l’état de santé mentale, un cadre d’analyse théorique adapté 

d’une méthodologie propre à la critique de tout ce qui a été présenté par les autres auteurs traitant des 

différentes thématiques en lien avec le sujet a été construit. Celui-ci s’est inspiré de trois modèles 

théoriques qui sont : modèle de la santé mentale complète de Gilmour (2014), du modèle multiniveaux 

des déterminants de la santé mentale initié par Marchand et al., (2006) et de la théorie du comportement 

adaptatif du producteur en agricole familiale (Bradford et Johnson, 1953).  

Dans notre approche, nous défendons l’idée selon laquelle qu’avant d’être confronté aux effets des 

chocs climatiques, les agriculteurs disposent d’un état de santé mentale qui est à son tour influencée 

par un certain nombre de facteurs internes et externes à l’individu. En effet, selon le modèle théorique 

de la santé mentale complète, les agriculteurs ont trois dimensions de la santé mentale à savoir la bonne 

santé mentale, une autre faisant allusion à une détresse psychologique et une dernière caractérisée par 

un trouble mental. Un agriculteur en bonne santé mentale est capable de s’adapter à toutes les situations 

stressantes de la vie quotidiennes y compris les caprices du climat. Cependant, ceux qui manifestent 

les deux derniers états de la santé psychologique à savoir la détresse psychologique et le trouble mental 

rencontreraient plus des difficultés à s’adapter en adoptant des stratégies qu’on pourra qualifier 

d’inappropriés. Ces états dont le trouble mental amènent parfois certains agriculteurs à avoir des idées 

noires et même à tenter de se suicider afin d’échapper aux réalités de la vie. Ces trois situations sont 
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présentes chez les agriculteurs au préalable et constituent le soubassement de leur personnalité. Ces 

dimensions de la santé mentale des agriculteurs sont déterminées par des facteurs qui soit protègent la 

santé mentale de ceux-ci en y favorisant une bonne santé mentale ou des facteurs plutôt qui fragilisent 

leur état de bien-être psychologique. Les facteurs sont regroupés en facteurs de protection et en facteurs 

de vulnérabilité. Ainsi la dimension de la santé mentale positive aurait été favorisée par des facteurs 

de protections qui sont d’ordre humains-individuels, matériels, physiques, sociaux et 

environnementaux. Ceux-ci s’expriment entre autres par les éléments suivants : accès des ressources 

(terre, finances…), avoir des liens sociaux forts (soutien de la famille, proches, amis…), la possibilité 

d’avoir des aides ou appuis de l’Etat ou d’autres organismes, avoir accès aux appuis techniques et de 

l’information ou des formations, avoir une bonne santé physique, être informer et préparer sur les aléas 

climatiques et à leur adaptation et avoir des connaissances sur la santé mentale. Les effets contraires 

constituent des facteurs de vulnérabilités et déterminent ceux qui ont une santé mentale faible se 

caractérisant par une détresse psychologique et un trouble mental.  

En fait, les dérèglements pluviométriques dans la sous-région ouest africaine sont clairement perçus 

par les populations rurales à travers leur impact négatif sur la production agricole, principale source de 

survie de celles-ci. Cette situation est considérée comme une source de stress venant influer sur la santé 

mentale des producteurs agricoles en fonction de la prédisposition de chacun au préalable. Ceux ayant 

une bonne santé mentale favorisée par des facteurs de protection utiliseront des mesures d’adaptation 

appropriés face aux aléas pluviométriques afin de continuer par pratiquer l’agriculture malgré le climat 

changeant. Les deux autres groupes restant d’agriculteurs sont ceux qui ont des stratégies d’adaptations 

inappropriées tels que la réduction des surfaces cultivés, l’abandon certaines cultures au profil d’autres, 

la réduire le rythme d’alimentation, le retrait des enfants de l’école, la diversification des activités. 

Encore pour les ayant un trouble mental comme état de santé mentale à priori sont ceux qui migrent 

vers les villes ou d’autres zones à la recherche d’autres sources de survie, abandonnent l’agriculture et 

d’autres encore tentent de se suicider comme dernier recours.  

 

La prise en compte de la santé mentale des agriculteurs et des facteurs qui y sont associés permettra de 

développer des stratégies et actions au niveau communautaire et institutionnel dans le but de faire la 

promotion de la santé mentale. Ce qui favorisera l’amélioration de la santé mentale des populations 

rurales, ce qui déterminera une bonne adaptation face aux effets des dérèglements pluviométriques 

dans ce contexte d’aléas climatiques. La figure 2 suivante illustre le cadre d’analyse de cette présente 

recherche.      
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Figure 2 : Adaptation aux variabilités pluviométriques en lien avec la santé mentale 

4. Discussions 

La présente revue systématique a cherché a identifié, à travers la littérature existante, la santé mentale 

et les facteurs qui y sont associés qui influent sur l’adaptation des agriculteurs aux effets des 

changements climatiques. Parmi les 43 travaux identifiés sur les aspects susmentionnés, il a été possible 

d’observer une variation significative dans les méthodes d’études, les facteurs étudiés, les façons de 

mesurer les résultats et la population étudiée, ce qui a entraîné une grande variabilité des éléments à 

prendre en compte.  

Choc climatique : dérèglements pluviométriques 

Bonne santé mentale 

Satisfaction à l’égard de la vie 
Sentiment d’utilité 
Acceptation de soi  

Détresse psychologique 

Stress 
Anxiété 
Insomnie 
 

Trouble mental 

Dépression 
Angoisse 
Tentative de suicide 
 

Facteurs de protection 

Lien social fort 

Access aux ressources 

Aide gouvernemental 

Formation/éducation 

 

Facteurs de vulnérabilités 

Lien social fragile 

Pas d’accès aux ressources 

Pas d’aide gouvernemental 

Pas de formation/éducation 

 

 

Facteurs de vulnérabilités 

Lien social fragile 

Pas d’accès aux ressources 

Pas d’aide gouvernemental 

Pas de formatio/éducation 

 

 

Adaptation 

appropriée 

Dispersion des dates de semis  

Variation des cultures 

Maraichage 

 

Adaptation inappropriée 

Variation des cultures 

Retrait des enfants de l’école 

Réduction du nombre de repas 

Adaptation inappropriée       

Mouvements Migratoires 

Tentative de suicide 

 

Agriculture Agriculture et 

autres 

Abandon 

Développement des stratégies, interventions et actions pour la promotion de la 

santé mentale positive des populations rurales dans le contexte de variabilités 

pluviométriques afin de favoriser une bonne adaptation 

Modèle 

de  la 

santé 

mentale 

complète 

Gilmou

r,2014 

 

Modèle 

multinive

aux des 

détermin

ants de la 

santé 

mentale  

Marchand 
et al, 
2006 

 

Théorie 

du 

Comport

ement 

Adaptati

f  (TCA) 

Bradford 
et 
Johnson, 
1953 

 



Page 211 of 218 

RASP                                                                                                                                                             Volume 5, Issue 2 
 

En effet, dans la littérature existante, l’adaptation paysanne aux aléas pluviométriques dans la région 

de l’Afrique sub-saharienne prend plusieurs formes. Les différentes stratégies utilisées ne datent pas 

de nos jours mais elles évoluent en combinant souvent des mesures endogènes et des technologies 

modernes. Bon nombre de travaux en ont fait cas. D’un côté, il est à remarquer tout de même que la 

distinction entre mesures adaptées et inadaptées n’a pas clairement été abordée et de l’autre côté du 

point de vue de la vulnérabilité des populations agricoles de cette zone. De l’autre côté, les recherches 

sur la santé mentale bien que rares se sont intéressées sur l’impact d’effets des changements climatiques 

sur la santé psychologique des agriculteurs. Ainsi, l’état de santé mentale des producteurs en lien avec 

les variabilités de la pluviométrie a été très peu abordé dans la littérature existence surtout à ce qui 

concerne l’Afrique subsaharienne. Tout de même, il faut noter que bien que les effets du changement 

climatique sur la santé mentale des populations représentent un domaine de recherche en plein essor, 

il doit s'accélérer et s'élargir selon (Charlson et al., (2021) pour répondre à des stratégies d'atténuation 

et d'adaptation fondées sur des preuves.  

Ce travail de synthèse fait partie des tous premiers à se pencher sur cet aspect spécifique. Dans 

l’ensemble des recherches, bon nombre d’études ont fait référence à la perception des aléas 

pluviométriques, à la vulnérabilité des producteurs agricoles en Afrique subsaharienne, aux impacts 

des changements climatiques sur la santé mentale, à l'adaptation, à l'atténuation et à d'autres 

interventions pertinentes pour la santé mentale. La plupart des travaux avaient utilisé des approches 

quantitatives, utilisaient une conception transversale et étaient menés dans des pays à revenu élevé et 

visaient à évaluer les risques pour la santé mentale associés aux expositions liées au changement 

climatique surtout en ce qui concerne les évènements météorologiques extrêmes tels que les 

inondations et les sécheresses (Liu et al., 2020).  

Malgré l’originalité de cette recherche, elle présente tout de même des limites. Une limite importante 

dans la littérature étudiée concerne la sous-représentation des recherches sur le lien entre santé mentale 

et aléas pluviométriques dans la zone de l’Afrique sub-saharienne. Un accès restreint à des bases de 

données payantes a été également un frein pour nous permettre de découvrir des travaux en lien avec 

les thématiques traités. Il faut aussi noter qu’il existe des preuves qui indiquent que les pays à revenus 

faibles et intermédiaires sont plus exposés aux événements liés au changement climatique et disposent 

de moins de ressources pour répondre à ces facteurs de stress en raison de vulnérabilités préexistantes 

(Charlson et al., 2021; Smith et al., 2015) d’où l’intérêt d’aborder de plus en plus ces études sur le 

continent Africain.   
 

  

 

5. Conclusion 
 

  Ce travail a permis d’identifier les recherches relatives à la santé mentale des populations 

essentiellement agricoles et les facteurs qui y sont associés pouvant déterminer l’adaptation de ceux-ci 

dans un contexte de variabilités pluviométriques. Il en ressort de cet exercice de synthèse 

bibliographique que bon nombre de travaux ont été réalisés sur la santé mentale des agriculteurs et des 

facteurs associés, les dérèglements climatiques et les différentes stratégies d’adaptation sans toutefois 

mettre en lien ces différentes thématiques. Le cadre d’analyse inspiré de ces différents résultats de 

travail permettra une meilleure compréhension et prise en compte du thème central de l’amélioration 

de l’état de santé mentale des producteurs agricoles afin de favoriser une meilleure adaptation des 

populations rurales aux effets des changements climatiques et une avancée scientifique. Cet article a 

permis de poser les jalons d’une recherche sérieuse de terrain à travers une méthodologie rigoureuse et 

pourra confronter les données théoriques avec collecte de données de terrain.   
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