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ce volume rr de 1'étude intitulé cotts de prod,uction d.upaddy, impact socio-ggglorigue de la bihà;"io=" à I'office duNiger gamp?gg _198e-1e90 tfaite de t'e"on&i;-à" ra piôâ,r"rionrizicole à I'office. du Niger. !'objectif ""t-de déterminer Iaproduct'ivité des f acteurs âe production et le revenu rizicole descorons dans res différentes zônes de I'office
. Àprèl 9n9 anaryse détailIée des cotts moyens en consommationsintermédiaires dans chacune des zones (p"itià--i l' et compte-tenudes rendements obtenus (yolume r, èhàpiii. 'rv) , i; â;ùxièmepartie de ce volume détermine les 'vareuï" -à:""ieéÉ ;;=Ë;rivesde chague zone pgr unité de superfl"l" (pi"àùË[ivité écônomiquedu facteur Terré), par gnlrg d.e-proauit (il;t;_ù"traire) er parjour de travair (proâuctivité du iacteur ira.râil ) .

L'étude approfondit f interprétation de ces moyennes par zoneen recherchant les déterminants qui exp) iquent là variabitité dela val eur. ajoutée p?r - hectare et â,, -coût à." consornmationsintermédiaires par unite d,e. produit, à .r échelte àe I 'Of f ice et à1 'échelle des zones (partiè r r f ) .

La quatriè*g peirtie. analyse I'utilisat.ion d.e la valedr ajoutéeà travers la rémùnération dês facteurs de production- -C;piËaf etTravai I engagés dans Ia riziculture . '-

rg: quatre premièrgs -parties concernent uniquement lesparcelles de casiers et dè simple culturà, -a f,*Ëci"Àï"" desparcelles de double-cultures du- Retai1. i. - 

"i"q"ifi; f,artieétudie spécifiquement les-parcelles "Retail" de aoûute-"uiture,en les comparant aux parcelLes "Retail" d.e -i*pf è culture.
- .E!!l.t, 1'étude évalue les revenus rizicoles des habitants deI'office à partir {e Ia productivité dès terres des différenteszones et des superficies àttriUuées respectives (parti"-ùi i.
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1. Les intrants
1.1 Semences

a) Coût unitaire des semences

on peut distinguer trois modes d,approvisionnement en Semences

au niveau de Producteurs '

Le premier, - 
Iê plus cou-I1?!l-11:^I'auto-fourniture à partir de

ra-ie-cô ii" d'e Ia câmpagne précéd9"!g;
L;=";;iË"T-a"*"étlË-Ë"*"h"" est estimée

. f ^^

I'utilise à Ia ;è;ioà" des semis ( coût
par Ie Producteuq gui^ d.'oppoltunité de Ia

semence utilisée).
Le deuxième est I'approvisionnement au niveau des producteurs

voisins ou au niveau^ ' d"s stàcks À. v. constitués à- partir des

redevances battag"=l L, À.v: 
- trie générarement re paddy

susceptible d,être-revendu comme "semencés" et achète parfois à

des produci"tt= multiplicate,rt= de la semence séIectionnée '

Ce mode d ' approvi's ionnem"t t àÀt uti I isé par . Ies producteurs
déf ic iraires ou dé; i;;il a iôut"nir une ce-rtaine guar ité ou

variét,â de semences .

Le troisième mode d'approvisionnement est I'achat de semences

sérectionnées au ronàè à;----oé.r"roppement virrageois via
l 'Àssociation Villageoise '
* Semences auto-fournies

. Le prix du paddy sur res marchés en Lggg/gg n'ayant pas dépassé

70 F CFÀ, Ies prod,ucteurs ";t-;énéralemeht 
estimé 1e prix de

reurs semences tout venant .r-, 
''irï;--à;- r t orf ice , so it 7 o F cFA/kg

(zone du Macina, Kouroumary, 'ùôï"àà et ra majorité des virrages
à" N'Débougou et Niono ) '
Dans certains vi rrages de Niono, notamment à Retai r où I ' on

culrive ra variéré ËË;" "î-a..=-âàitains 
autres virrages où l'on

reproduit Ia semence (OuIIa âàt= Ie Macina), Ies semences sont
;;i;ii=è"= à environ eo F cFA/ks'

* Semences achetées

Les semences achetées or t un coût unitaire très variable selon
Ieurs or igines ( tout-venal '- ' tr iées ou sé lectionnées ) '

Les Àv vend.ent gén( r-tràmént les semences entre 90 et L00

Fcfa/kg. -_r:--i*^a rriéoq valent environ
A l ,Of f ice , les sêftrêrrci :> ordinaires non triées valent e

r23 Fcf a/kg, res sêrTlêFrc,,S "iàinaires 
triées rz} Fcf a/kg et }es

semences 
'=e iàct ionnées 13 b-cf a/ kg ' .

Enfonctiondel.-.proportiondechacundecestypesde
semences, re prix moyen_ ur j r airè d,es semences achetées varie donc

de 90 à f-gO F-CFA/kg selot' les zones'

* Semences totales

LaproportiOndessemencesauto-fournies'moinscoûteuses'
détermine Ie pr ix moyen u)' I ta j-re des semences ut i I isées ' Àins i '

CeprixVarie^de85-à95,cfa/kgse}onleszones.
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Tableau l: Coût unitaire des semences

t
T

NIONO NDEAOUGOU HOIÆDO KOUROUHÀ MÀCINÀ

RetaiI Àrpon Non réa.m. Non réam. Non réam. Non réam. Àrpon Non réa-rr. l
Àchetée

Pcfa/Kg
Àutofournie

Fcfa/Kg

Ensenbl.e
Fcfa/Kg

l
l
I
I
I
I
I
t
I

101

7l

117

70

116

t3

85

86

t22

87

12r

74

89

r27

70

84

134

?2

83

b) Charges par hectare

Le volume de semences utilisées par hectare et les valeursrespectives moyennes de ces semences dans chacune des zonesdéterminent ainsi trois niveaux de charges.

Dans les zones intenst.ves où 1'on pratigue le repiouage, fepetit vol-ume de semences utilisées ( environ SO kglha) -i"àuit 
l_acharge à environ 5000 F CFÀ/ha.

Dans les zones semi-intensive où 1'on pratique en partie IergPiquage ( zone Àrpon de Niono notanment. ) e€ d.ans' certainsvillages où I'on- utilise majoritairemént des semencesauto-fournies (zone de Macina), la charge par hectare tourneautour de 10000 F CFA/ha.
Dans Ies zones extensives classiques, la charge varie de13000 à 15000 F CFÀ/ha.

Par- -r?pport à I'année précédente, les charges en semences se
99?t légèrement réduites âans les zones où l-e tépiquage progresse
( Niono ) .

Tableau 2z Cout des semences par hectare

NIONO INDEBOUGOU HOI.ODO KOUROUÈLA HÀCINÀ OT'FICE

Retai I Àrpon Non réam. Non réam. Non réam. lfon réam. Àrpon Non réam. ïïl
Àchctées
Fct'À / ha

Àu tof ou rn ie s
FCFÀ / ha

Tota les
FCt-À / ha

48

151 i

.1559

46 50

5138

9788

7368

6901

1.r269

6291

8120

14411

8127

5003

13{30

6 318

83ll

l{63s

31 23

55{ 1

926 I

'r'u=n'o 
.-rl

10432 rrr.f

c) Coût par kilo de padrty

Les rendements ne vari ant
ut i I isées . On peut cons idérer
opérationnel 1e ielat.iveirrt.:nt'. fixe
type d ' i t inéra i re techn -r eu€ ou I

I
avec le volume de semences )semences comme une charoe tvarie par pal 1 ier selon i* t
des parcel les 

I

t

pas
les
qui

'état
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Par conséquent, plus les render":; 1ll, =ot!,:1"ï::' r3lË: à: ::HlPar consequent, prus res r crrLr àatrt Ies zônes de semis

1.i-*:,::"Ë'lnËffi? 33'ol"ï31Î; u';'3ià'" ctA (zone à;-niono) à I
i3 $:r.:::'"r:nË:3i Ë3'ou";:;i: g;-i;:^:^:l: (zone de Niono) à I
àËo" i*Eiâa" I se lon rË rti.'".,, des rendements '

.â 4- ao # rÂârr i t5:":"ià"i3i"=Ëi'il"i!rii"EË"";tt ;;i- réduit à 1 F cre/ks'
*-A^ÂÀarrf o 'l t amél iof e13,'"?:nË:,T"5-ïà' ::*;;;l:-";'e;u9"lr3r l amérioration des

^irrac: a rodrrit le cOût Paf kq
rendem:ii= ââH3"i:="rà1.='ii53'Ïit"'"=i;;;-; 'ôa"it re coût par ks

au
à
F

des semences

coût des semences Par kilo de PaddYI Tableau 3:

NDEBOUGOU HOIPDO KOUROUMÀ l,tÀC INÀ OFF ICE
NIONO

Àrpon Non réam' Non réam. Non réam' Non réann' ArPon Non réan. Ensenble

1.3

2.9

I
I
I

RetaiI

Àchetées
FcFÀ / kg

Àutofournies
FcFÀ / kg

Ensernble
FcFÀ / kg

2.8

3.o

6.4

5.4

3.2

8.6 7.8

3.7

5.1

1.

a)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2 Ferti I i-sants

Coûts unitaires des fertilisants

Les producteurs disposent actuerlement de deux systèmes

d , approvi= i-o"""Àent ;; f erti f isants chimiques
Lepremter'largemen!dominant,estceluiduFondsde

Déveroppemènt viliageoié, qyi ràit fonction à ra fois d'organisme

de crédit et d,orgà.i=i " 
-fournisseur - ce système a prusieurs

avantages :

Le prix des intrants est généralement compétitif car re

p':r":"É:3EitËï".Î;3î?"::itÈ3i?airaiT" 
!s% de ra vareur comptant)

rI ne nécessire pas d';igà"isatià" pa:tigtlière sinon Ia

d.istribution des intrant-s et re- recouvremènt des crédits par

I 'ÀV.

certaines À.v. soulignent cependant des inconvénients à ce mode

d' approv is ionnement '

Ieprixdesintrantsn,estpasconnuàlacommande,cequi
rend pru=-âifficire 

-1;; arbitiàg"L selon Ies fournisseurs.

la livraison n'est pas - toujours effectuée à temps et ces

retards ne sont Pas PénaIisés'

Ie taux d'intérêt forfaitaire n'incite pas au remboursement

rapide des intrants '

ces différenLs inconvénients ont conduit certaines A'v' , à Niono

notamment, à adopter de nouvet 1es stratégies d' approvisionnement:
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Certaines A.V. empruntent à Ia B.N.D.À. mais continue de
s' approvisionner au F.D.V. (paiement comptant) .

D'autres empruntent à Ia BNDA et s'approvisionnent auprès de
commerçants en lançants des appels d'offre -

Les deux derniers mode d'approvisionnement impliquent cependant
un degré d'organisat j-on plus élevé.

Dans tous les cas, Ies producteurs paient individuellement un
coût financier car les intrants ne sont presque jamais payés au
comptant à I'À.v. Ce coût financier est intégré dans les prix
unitaires observés dans les différents zones.

* Urée

On peut distinguer deux niveaux de prix moyen de I'urée selon
Ies zones.

Le premier niveau de prix, environ 110 à LzO F CFA le kilo
correspônd à des achats faits majori!"irement auprès du Fonds de
Développement Villageois (113 F CFÀ/kg d'urée) et s'observe dans
toutes les zones à I'exception de Niono.

Le d.euxième niveau d.e prix, environ L25 à 135 F CFA/kg,
correspond à des achats fait 

- 
rnajoritairement auprès des

commerçants, à travers les A.V. et s'observe presque uniquement à
Niono.

Tableau 4: Coût unitaire de l'urée

I
t
I
l
I
I
I
t
I
I

Par rapport à Ia campagne précédente, on constate à une -qugmentatiôn sensible du piii de -I'urée (plus 25 E/kS), soit 27 t Id' augmentation.

I
NIONO HDEBOUC'OU I'IOIÆDO KOUROUMÀ r.tÀc rNÀ IReta i I Àrpon tlon réa.ur. Non réam. Non réa.n. Non réam. Àrpon Non réann.

Ilt2118lll111118125 125Fcfa /Kg 130

* Phosphate

Pour Ie coût d'acquisition du phosphate, oD retrouve une même
dichotomie entre Ia zone de Niono et les autres zones:

145 FCFÀ/kg à Niono pour les achats effectués auprès des
commerçants eL L30 FCFÀ/kg à 135 FCFA/kg ailleurs poqf dg= achats
effectués majoritairement auprès du Fonds de dévelopeement
Villageois, sôit une dif f érence de 10 à 15 _FCFn/.kg.
Le piix unitaire du phosphate au FDV est d'environ L32 FCFÀ/kg.

Par rapport à la campagne L98B/A9 , on note ég.Iement une légère
augimentalion du prix du phosphate (+ 15 F CFA soit 10 Z

d'augmentation ) .

I
I
I
I
I
I
I
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Coût unitaire du PhosPhate d'annrnoniac

I Tableau 5:

NDEBOUGOU I'IOIÆDO KOUROUI'TA I,IACINÀ
NIONO

Non réan. Non réam. Non réa-n' Non réan' ÀrPon Non rean.

I RetaiI Àrpon

139 135 130 133 131
1451{6t42Fcfa/Kg

I
I
I
I
I
I
I
t
I

b) Coûts Par hectare

* Urée

Le Prix unitaire moyen .de
r'âùtié, Ies variations de
â"=-q"""titées utilisées'

I,urée variant assez Peu-g:Ï?" zor^e à

"Ë";;;; 
àeF;âà"i donc- essentiellement

CFÀ à 10000 F CFÀ/ha dans
à- êttniron 15 .000 F CFÀ/ha
21000 F CFÀ/ha dans les

Ainsi, les charges Y1ti31!*d" 7000 F

Ies zones extensives non réamén1gé":
dans }es "ô""= 

semi- i r' tens ives et a

"à""= 
intensives (Retaif )'

on peut cependant p1é:l?:t q9"^g1:=.'It ' 
partie Arpon de Niono '

re niveau des charges én urée eËt très .râiiàure , - 
ariant de 11000

FCFA/ha (Kouia u,GoIoùâràj , _à--14000. rôre7n"' -( Bagadadji) et

jusqu,à 1e6oo-r c'À/;;-î-m;raî.r,i - 
-n;ir- iàuieau À1 en annexe 2 '

Parrapportàl,année.précédente,oDconstateunehausse
imporranre d.es cnargâ= _âF; _ 

r'er-;irrageà liaaiiionnerrement très

extensifs, cê qul "orraùii 
à o." plus-grande homogénétsation des

charges en urée '

Quant aux zones semi-intensives et extensives' It hausse des

pr ix a éré ,,compensée,' p3r ,rr,à-îegèi" Ëi;;;-de ia f erri r isation

ivoir volume 1)- er i"= èh.rg*s/ha- se ;;;t-maintenues à un même

niveau.

Tableau 6: Coùt de I'urée Par hectare

NDEBOUGOU HOIÆDO KOUROU},IÀ ltÀCINÀ OFFICE
TIIONO

I Non réanr- Non réann' Non réam' Non réanr. ÀrPon Non réa.n- Ensemble

Retai I Àrpon

FCFA /
ha

7 2L2 69 16 8488 927 2

14769 100r6 7 963 8397
2 1001I

l
I
I
I
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* Phosphate d'ammoniac

Comme .pour I'urée, cê sont essentiellement les niveaux defertilisation qui déterminent selon les zones le niveau descharges.

Àinsi, on retrouve la même typologie de zone que précédemment:des zones extensives- non iéaménagées dont- les chârges enphosphale varient de 5000 à Z0O0 F CFA/ha. '

des zones semi-intensives (Àrpon de Niono) avec une chargede 10 .000 F CFÀ/ha.
une zone intensive (Retail ) avec une charge éIevéed'environ 16.000 F CFÀr/ha.

Les variations inter-villageoises sg?t plus importantes quedans re cas de I 'urée, cg q,ri s'expliquè peutiét;" -par 
rapriori!é généralement accordée p.r les pioau'cteuiÀ -à i;ùie":-- 
4s

Un seul viltagg, -salsanding dàns Ie Màcina, p'â pa; ;A"i1ementde charges en phosphate (voiie tabreau À1 en ann"xe^ i).-
Si I'on compare à Ia campagne précédente, les charges

Phospha!9 sont en nette augmen!àtlon, notamment en-àà"é--ÀiÈ""ra f erti 1:.sation phosphatéé a beaucoup proEressé . 
-

À Retail, les charges en phosphate, déjà éIevées, n'ont pasbeaucoup évo1ué.

Tableau 7: Coût du phosphate par hectare

I
I
t
I
I
I
I

:3 I
I
I

NTONO NDEEOUGOU t{OIÆDo KOUROUT{À lI,IÀCINÀ OFFICE

Retail Àrpon Non réa-n. Non réann. Non réam. Non réam. Arpon Non réan. Ensenble IFCFÀ /
ha 16241 10565 6713 7 471 7 708 6 198 s285 6498 7 602

c) Coût des intrants par kilo de paddy

Les rendements des cultures céréa1ières à haut rendementrépondent très fortement à la fertilisation en ."àt".
On distingue classiquement deux phases :

. Y"g première phase où une augrmentation deinduit une augméntation de rendetents au moins(élasticité supérieure ou égale à 1).
Une deuxième phase où une augmentation de 1a fertifisationinduit une -augmentation moins que proportionnàIfe-ièt;;ti.itéinférieure à 1).
À I'Office du Niger, la courbe de réponse des rendements à lafertirisation corréspond davantage à 1à phase i.

la fertilisation
proportionnel le

t
I
I
I
I
I
t
I
I
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Les variations de charges en urée entre res zones entrainant
des variations de rendemeits â" même proportionrâu minimum, Ies
coûts au kilo ne varient pas beaucoup- entre les zones '

La f erti I isation phos^phatée . étant généralement
proportiônnelle à tâ ferti l isa-tion- en urée, oD retrouve
égarement rrrrà relative const.nôé-à;- coût en phoÀphate par unité
de produit.

I

4t

* Urée

Le coût de I'urée varie de 3 à
Les coûts les PIus éIevés sont

semi-intensives, à haut ni-veau
zones extensives à faible niveau

Par rapport à Ia campagne précédente, oD observe une
stabirisation des coûts - dâns ies zones intensi-ves et
semi-intensives ( r'augmentatiô" d.es charges 9:t proportionnerre
à r,augmentation des réndem""iil, _êt à uie érevâtiôn des coûts
d.ans res zones prus extens ives . 

- on ass iste donc à un certain
alignement des côûts en urée.

Tableau 8: Coût de I'urée par kilo de paddy

5 F CFÀ selon les zones.
soit dans les zones intensives et
à" fertilisation, soit dans les
de rendements.

NDEBOUGoU HOI.ODO KOUROUI,IÀ r,{ÀcrNÀ OFFICE
NIONOI Àrpon Non réam. Non réarn. Non réam' Non réan' Àrpon Non réa.n. Ensenble

Retail

I FCPA /
kg

I
I
I
I

* Phosphate

Le coût en
cFÀ/kg).

La zone de
en raison des
fertilisation

phosphate varie très peu selon les zones ( 3 à 5 F

Molodo présente un coût moyen plus. élevé ( 5 F CFÀ)

faibres- niveaux de rendements obtenus pour une
phosphatée normale.

par rapport à I ' année précédente, oD observe une augnentation
import.rrt"tààf Ë"ôt=- ël p'Àospnate dans toutes les zones ( 1 ou 2

i t'Ug en LgBgTôO 
- à 3 F/kg' en bO /gt) sauf au Retai I '

comme pour I',urée, oD assiste à un resserement des variations
entre zones.

Tableau 9: Coùt du phosphate par kilo de paddy

-l

I NDEBOUGOU HOLODO KOUROUT'|.À I{ÀCINÀ OFFICE
NIONO

tl

Reta i I Àrpon Uon réam. tlon réam. Non réam' Non réam' ÀrPon Non réam. EnsembleI
FCFÀ /

kg

I
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I
I

I
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1.3 Total intrants
a) Charges par hectare

Semences et fertilisantl-pris ensemble, les charges par nectarlselon les zones varient d'énviron 20.000 F CFÀ/hà (pàrtie arpôFdy Macina, . sYStème extensif) à 40.000 F CFÀ/ha ipartie Retail-deNiono, sYStème i.ntensif ) , soit du simple au 'âouble. 
Dans làlparties non réaménagées (Niono, N'Débougôq, Molodo, Kouroumary)fIa moyenne se situe autour de 30.000 F Cfa/ha.

Tableau 10: Coût total des intrants par hectare

ftf!
lr

i'1.--

T
j

,
;
I.
,l.l

!

û
:t

i

*-.

b) Coût par kilo de paddy

Les coûts par- - kg de pad.dy de I'urée et du phosphate et.frelativement stables, Ia variaLion des coûts en intrànts dépànEessentiellement des variations de coûts en semences.

- 4i!=i, on peut. distinguer la zone du Retail quir grâce à 5|faible consommation en semences, réduit son coût en intrants àenvirongFCFA/kg. -
À I'opposé, lg= faibles rendements de Molodo, associés à "rlutilisation normale d' intrants, induisent des coûts d' intrantspar kg d'environ 18 F CFÀ/kg.
Entre ces deux eïtrêmé=, Ie coût des intrants par kg .r"rfde L2 à L4 F CFA/kg selon les zones. ^ J I

Compartivement à I 'année précédente, I 'augmentation des coûen urée et phosplrate_se_IÉp"rôute sur les coûf,s en intrants pune hausse de 1 à Z F CFÀ/kg.

t.
;

{a
:

L-

!.
Èl

8_ _

Seule Ia zone du Retail échappe-à-une telIe hausse puisquecoûts en intrants ont plutôt- Iégèrement diminué 1màintiencharges à 1'hectare/et hausse de rèndements ) .

Tableau 11: Coût des intrants par kilo de paddy

;il
I

NIONO NDEBOUGOU HOIÆDO KOUROUHA l.{ÀCINÀ

Àrpon Non réarn- Hon réam- Non réam. Non réam. Àrpon Non réam.Reta i l

r2.2 12.9 r3.2 19.0 15. 0 13.6 12.3

FCFÀ /
i:g

.l

i{
bri

I
I
I
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2. Les services extérieurs

2.L. Redegamce eau

I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I

a) Cott Par hectare

La redevance eau est payée _à r,office du Niger-pour I' entretien

er ra mise*Ër-=ài"icË-aËË'iiri"=rrucrures hydrauriques'

EIIe est calculée forfaitairement
p"i"âir" soit cultivée ou non'

CePendant, il.existe Parfois des

ou ne p"!ét ["''tt'" Pa]tie de ra
I'Office ne Peut sâtisfaire 1'
conditions -

par hectare attribuée ' 9u€ Ia

dérogations Pour ne P"?^PiY-::
redeiance, -notamment lorsque

iiiig"iiot dans de bonnes

De manière générare, on rencontre trois types de tarifs 3

40okg/ha,oUl.équivalentenespèceàraisondeToFCFA/RT,
pour les rbr"! d,e ."EiËi; 

-;"ôitn"ieme-nt" irriguées '

2ookg/ha|Pgurleshors-casiersetlescasiersconsidérés
comme mar irrrgo"=l 

-ré= vilrages. .oi iéà*énagés du Macina

bénéficient systémaiiquàment de ée bas tarif '

600kg/hapourlescasj-ersréaménagésduprojetRetail.

cette tarification exprigy. donc directement re niveau moyen des

charges à r'hecr.r"l- -=oit ;;;iràr, az - ôoo F cFÀ/ha au Retair '
env iron 14 . OO0 F cFÀ/ha _dans 

-ï;-F.rtig ;;; ieàmehagée du Mac ina

et env iron 28 .OOO F Cf'a d'ans - les autres zones '
La propgTrion ï.iiânré- de parcelles non cultivées ou

d.éqrevées expllque que I1= . moyglngs^-à"i"gistrées par village
i#i;;i-îegéià*.tit autour de 28 . 000 F cFA '

Comparativement à Ia campagne précédente'
hectaie est identique '

Ia redevance eau Par

Tableau irz'- Redevance eau par hectare de casrer-l
NDEBOU@U MOI.ODO KOUROUHÀ I{ÀC INÀ

lt IoNo

Retail Àrpon llon réa-n. Non réam. l{on réan' llon réam' ArP.n llon reem.

I 283r1 27 527 26936 25142 142b3

Fcfa/Ha tl1433 27986 27530

I
I
I
t
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b) Coût par kg

La redevance eau représente une charge fixe pour une superficie
donnée, Ie coût.par kilo est donc d'aui ant plus faible-gue 1es
rendements sont importants.

Àinsi, les zones de Niono et N'Débougou, qui obtiennent de bons Irendements, ont un cott au kilo réduit à environ 10 FCFÀ,/kg. I
À I'inverse, les villages récemment réaménagés du Macina

( xankan et Sansanding notanmenL ) , qui n'obtiennent F.= encore d,e
rend.ements correcls r. payent Ie tarif normal et suppoitent donc uncoût/kg très éIevé (25 F cFÀ/kg, tableau. Az en annexe z).

Dans Ia même zone, certains villages non réaménagés voisins,
bien que bénéficiant de bons rendements, bénéticient de
dégrèvement. Leur coût en eau est alors particulièrement faible(7 Fcfa/Kg) .

À Molodo et dans Ie KouroumêDy, cer coût varie
15 et 20 FCFÀ/kg.

Comparativement à I'année précédente,
rendements a plutôt réduit Ie coût au kg de
notamment au Retail.

Tableau 13: Redevance eau par kilo de paddy

t
I
I

I
IF

t./
i

-t
{
l
t

plutôt entre I
I 'augmentation de

Ia redevance eau, 
I

I

,I
j

;.I{l
ll-
i!1t'
LlI

t

F1

i-

r

I

NIONO NDEBOUGOU }TOLODO KOUROUMÀ HÀCINÀ

Retail Àrtrron Non réann. Àrpon Non réan. I
Fcfa/Kg

2.2. Serrrice battage

La redevance battage est proportionnelre à Ia quantité battue
mécaniquement, soit 80 Kg pôur 1 tonne d(, paddy battu.

La quantité battue mécaniguement étant plus au moinsproportionnelle à Ia quantité produite ( une partie - des quantités
produites est battue au fléau), le coi i au kq est donc trèsstable soit environ 4 à 5 F CFÀ/kgr corrmr I'année-précédente.

Rapportée à I'hectare, cette charge est lonc directement liée au
rendement, soit

2000 à 9000 Fcfa/ha dans le-Macina, M, rodo et Kouroumry
11000 à 13000 Fcfa/ha à N'Débougou et {iono (hors netai})
22OOO Fcf a/ha dans Ia partie Retai I cl, ' Niono .

lableau 14: Redevances battage par hectare

NIONO NDEBOUGOU HOi , i,(, KOUROUHÀ MÀCINÀ

16l5,810

)1'l

ii
I

l
I
I
I
I
I

Retail IÀrpon Non réann. Non réarn. Non .m. llon réarn. Àrpon Non réam.

Fcfa/Ha I
Fc fa /Kg

22622 13083 1r666 11365 881 5 '1 6 4't 8528

I
I
I
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:l
3 . L'écruiPement agricole

En matière d,utirisati-on d'équipement agricore, nous distinguons
trois tYPes de charges :

L,amortissement des équipements -possédés 
pa{ Ig= exploitations

L,entretien des éàùipéme-nts et dès animaui de traits '
La location d'équipement ag;i"6i", ou Ie paiement de services

agricoles mécanisés.

3 . 1 . Àmortissements des écnri-pements

a) Calcul des amortissements

Le calcul des amortissements dans Ie rapport "cOûts de

prod,ucrion 19BB/g9,, il;iù-ràir-ï ;àni 
"t de prusieurs critiques '

L'amortissement des boeufs sur 25 z de la valeur d'achat
était considéré comme trop faibre, car r. vareur des boeufs à Ia
réforme ne dépasse Pas soùvent gO.OOO Fcîa/tête'

L,amortissement linéaire sur I ou 10 ans des herses et
charrues ne correspond pas à--ra reàrité car la décote des

charrues utilisée est plus-_étevè", - êt, surtout, cette charge

d,amorrissemenr "rt-i.ê= 
eràignèà'a" 1â réaliré financière des

annuités de remboursements '
pour cette campag'êr nous avons donc sensibrement modifié res

fryËàifrèses de ca1èul des amortissements .

Le calcul des amortissements se fait sur Ia base des Valeurs
,'comptants" et non àé= valeur;- à-crédit, poqr nP pas tenir compte

des frais financiài=: -- 
-ii à*ortissemâ"i-à"= boèufs est carculé

linéairement sur 5 ans et sur 75 t de Ia valeur comptant'

L'amortissement de la charrue et de Ia herse est calculé
r inéairement. sur 5 ans . tà; vareurs d' amorti-ssements ains i
calculées se rapprochent donc davant?gg des annuités
effectivement payées par res pioaucteuis, à" t. différence près

des "frais financiers" '

b) Charges Par hectare

L,amortissement des équipements ?gIl"oles (3990 à ?000 F cFA/ha

se ron res zones ) correspond à='=À"t ié r rement à r ' amort issemènt des

boeufs d; t;âit'(2000 à- sooo cFÀ/ha) '

Celas,expliquepar.Ienombredeboeufsdetraitdontdoit
disposer une exproilation pàùt faire fonctionner dans de bonnes

condirions un arrei;;;- i j _ljààuts donr un de rempracement ) et par

le coût unitaire a;uÉ bàeuf (en moyenne B0-000 F- cFÀ/boeuf) '

I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Les charges d,' amortissement d.es ânes , d.es charrues et dtr
charrettes sont équivalentes entre elles (200 à 600 F CFÀ/hal,
mais la charge d'amortissement des herses parait plus faible,
notamment en dehors de Niono.

Les dif férences dans }es charges d.'amortissement entre les =orr!=s'expliquent directement par des différences dans les niveagr
d' investissement au cours des cinq dernières années. 

-
Ces différences trouvent leur origine

d'équipement initial des différentes zones,
crédit du FDV, €t, surtout, dans les variations
connues les exploitations au cours des dernières
Àinsi, on peut distinguer :

Les zones à revenus élevés (Niono, N'Débougou et certaiG
villages non réaménagés du Yacina) , qui ont pu s'équiper
récemment (5000 à 7000 F CFA/ha).

Les zones à revenus faibles (Molodo, Kouroumary, partie 
^tnl"du Macina) qui ont peu investi (3000 à 5000 F CFÀ/ha).

L' installation. plus récente des explo itations dans l-a n.rf"réaménagée du Macina et la politique de crédit dont ont Uénéficié
ces exploitations pour leur installation (voir frais financier/la
dans tableau 24) explique que les amortissements soient ici asilz
éIevés ( 5000 F CFÀ/ha ) alors que 1e niveau d' éguipement elt
encore très faible (voir volume 1 ) .

A 4,t,ot^ R/\r-d*,n Aur,4 en.l^r"',
Tableau fS

I

dans le niveau
la politique Fde revenus qu'o]
années.

t
,êf

l"

L_s

t3
t3 I

NIONO NDEBOUGOU I.{OIÆDO KOUROUT4À I'tÀcINÀL]
t: :
fi
ti

Retail

boeuf
Fcfalha 4382

âne
Fcfè/ha

charrue
Fcfa/ha

herse
Fcf a /ha

charette
Fcfa /ha

tota I
Fcf a,/ ha

Àrpon Non réan. Non réaa. Non réam. Non réanr. Àrpon Non réann. Ensembl

4508

600

319

313

'102

6143

4 513

493

516

343

307

517 2

3654

485

244

t74

578

513 5

357 7

306

441

123

195

4641

2 588

324

3ls

L42

245

3615

3 184

265

631

412

{15

{906

265

l8

15rl

6090

l.
J'

J'

5478 365

,7s l,

r
f'
t

432

524

218

552

I| 6r09
I

t
I
I

t
t
t
, an,..l
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3.2 Autres frais d'-éctuipement

a) Charges par hectare

. Entretien des équiPements

Les charges d'entretien correspondent aux réParations des
outils agricoles'(charrue, houe et charettes) , piÈç": 9l main
d'oeuvre compriseè, êt à I'aliment bétaiI. Dans 1'échantillon,
cette charge varie selon les zones de 700 à 1600 F CFA' sans que
cette variâtion soit véritablement significative.

. Location d'équiPement

Les locations d'équipements sont très variables selon les
zones (O à 23OO F CFÀ/ha)-car elles dépendent en partie_du niveau
d.'équipement des exploitations. Ainsi, les zones de Molodo et Ia
parËie-réaménagée dù Macinarsous-équipées, ont des charges plus
éIevées de location d'équipement.

Cependant, ces moyennes sont très_ peu représentatives du coût
réel- d.es charges de- Iocation pour les exploilations concernées,
car peu de prôducteurs ont recôurs à ces locations.

Aiirs i , 1â location d' un boeuf pour I ' hivernage es! d' environ
40.000 F CFÀ, soit, pour une exploitation de 4 ha, 10000 F
CFÀ/ha. En prestation de-service, la location d'un attelage pour
les labours est d'environ 15.000 F CFÀ,/ha.

. Charges totales d'équiPement

Rapportées à Ia superficie cultivée, les charges-totales
d'équipement- agricole, amôrtissement compris, est stable entre
Ies -zo-nes ( 50OO 

-à 6000 F CFÀ/ha, dif f érences non s ignif icatives ) .

En effet, Ies plus . fortes charges d'amortissement et
d.'entretien d.ans les zones équipées sont compensées par des
charges moindre de location [voir la zone de Niono et les
villàges non réaménagées du Macina).

Tableau l6: Autres frais d'équipernent par hectare cultivé (Fcfa/ha)

NIONO NDEBOUGOU HOLODO KOUROUHÀ HAEINA OFF ICE

RetaiI Àrpon Non réa-n. Non réa.n. Non re3Jn. Non réan. Àrpon Non réam. Ensem.ble

I Àmortis-
ments 4814 4940 50 06 4056 39ri 29t2 3449 5623 {0t0

I
I
I
I
I
I

Entretiens
15s9 T42L 1268 I157

Locat ions

Total
équ ip'enent 6374 5778 626{ 607 5 654.-, 4601 {948 6795 57 l5
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b) Coût par kilo de paddy

Les charges d ' équipement étant p,] , ,

quelgue soit Ia zone, le coût au .t.
variable selon le niveau des rendemelr '.'

Àins i , au Retai I , ce coût est 'l-r r.
tandis qu' à Molodo, iI atteint les ,,

varie entre 2, 5 et 3, 2 F CFÀ/kg.

Tableau 17: Coûts de I'éguipement par kilo de paddy

NTONO NDEBOUGOU l,lOIÉDc, KOUROUT'|À

)u mo j-ns stables à I 'ha,de I'équipement est très

faiPle (environ 1 î/kg)
:FÀ/kg. Ài I leurs , c€ cott

I{ACINÀ OFFICE

Retail Non réan. Non ré+q. Non Non réann. Àrpon Non réam. Ensemble

2.2

.4

.5

3.2

2.7

.5

.1

3.3

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ànortis-
rnents

Entretiens

Locations

Total
équipement

1.0 2.r

.l

2.6

1.9

.3

.0

.3

.0

.6

.3

.5

.3

.7

.2

2.62.O1.4
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VÀLETIRS ÀJOUTEES OBTENTIES

MoYennes Par zone

I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
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4-L.

La valeur ajoutée rémunére les facteurs de production mis en jeu
9-t: Ia production rlzicore t rààtà";- ir..'.ît essenrierlemenr erfacteur capitar d'exploitation second"ii"*ônt)--"t correspond à1a total ité des reveiius distribué= . 

-
La valeur ajoutée.?gt!e par hectare, production brute moinsconsommations intermédiaireè (v compris-amôrtissements ) est unindicateur de prod.uctivité du fâcteui i"rr".Àu niveau dr une 

- zone, cet indicateur permet d., évaluer Iacapacité d't.tt. 
- ?ygtème agraire à créài -ae= ràrènù= par unité desurface immobilisée.

À I'off ice d'u Niger, Ia production brute par hectare croit prusrapidement que 
_ 
reé charge-s . totarÀi pài h""i;;"; ra foncrion deproduction est dans sa. piemière n!asê, 

- et aucune zone n, a encoreatteint son point optiinal de prôduction.

, Àinsi', lgf=ggg les _gltq..ges _totalg= par hectare varient de 1 à 2( environ 60 . oo0 F cFÀ/hà dans re * 
Macina â- -en.riron 

110 . 000 FCFÀ/ha au Retail), Ie produit. par !t""tare varie de 1 à 3 (environ100 ' 000 F cFÀ dans le ùacina et Molodo à environ 3zo.00o F cFÀ auRetair ) , gti _ _par .:g":éguenr Ia vateur i:àùrêe varie de 1 à 4(environ 50.000- F cFA daris le Macina à environ zoo.00o F cFA auRetail ) .

_ . PIus précisement,
I 'office- du Niger.

on peut distinguer trois grandes zones à

I
I
l
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Des zones à faibl-es niveaux d.e rendemgnts ( 1500 à 1g00 Rg/ha) ,dont la val-eur a j outée varie autour de 5 0 . 000 F cFÀ/ha .ce sont les zones de Molodo, Kouroumary et i,tacina (partie
lçgÉlagée ) qui représentent envi.ion la moitiê des superf icies de] ' Office .

Des zones à niveaux moyens de rendements ( 2000 à 3000kg/ha) , dont Ia valeur ajoutêe varie entre 80.000 F CFÀ/ha etL20.000 F cFÀ/ha selon le iiveau d'intensificati;;.ce sont res zones de Niono . ( hors rtetai r ) .i-N;pébougou ( lesparties réaménagées par Àrpon éÈant les plué iniensives).
La zone Retail à très haut niveau de rendements (plus de 5000kg/ha) dont ra vareur ajoutée aépassà àôo .000 F cFÀ/ha.



Tableau 18: Valeur ajoutée obtenue sur
ParceIIes simple culture
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Ies casiers de saison
campagne 1989/90

NDEBOUGOU I,IOI.ODO KOUROUI.IÀ }|'ÀCTNÀ OFT'ICENIONO

Retail Àrpon Non réam. Non réarn. Non réam. Non réam' Àrpon Non réann. Ensenble

Produit brut
FCFÀ / ha 32s977 201500 168338 158680 108848 r295 10 r08085 L44275 15098

I ntrants
PCFÀ / ha

Serrrice eau

FCFÀ / hA

Senrice battage
FcFÀ / ha

Equipenents
FCFÀ / ha

41,640

4 r433

22622

6374

35r22

27.986

13083

5778

307 09

27530

1 1666

6264

29624

28311

1r355

607 5

29535

27 527

817 5

65{9

27 488

26936

8815

460 I

2087 4

25148

7 647

49 48

25114 29L2

14263 2702

8528 1040

6795 571

,fù
Coût Cons. Int.

FcFÀ / ha 112069 81969 75170 75375 't L787 6784 r 586 17 54701 7 227

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
t
I
I
t
I
I

Valeur ajoutée
FCFÀ / ha 2 I 3008 119531 92168 83305 3706 I 61670 49468 89574 7870

4 -2. Valeur ajoutée par kilo
La valeur ajoutée obtenue par unité de produit. permet de

mesurer Ia sensiÉiIité des revenus aux variations de prix.
Si cet indicateur a une faible valeur, iI est alors très

dépendants des variations de priï et cette dépendange pegt
entraîner des variations de revenùs importants, Ies systèmes de
production sont alors fragiles.

Rapportés au kg de PaddY,
intermédiaires varient du simple au
au Retail à 46 F CFÀ/kg à Molodo.

les coûts en consommations
double, soit de 24 F CfA/kg

On peut distinguer à nouveau les trois types de zone
précédentes I

les zones extensives dont Ie coût de production du paddy au kg
varie autour de 40 F CFA.

Ies zones "semi-intensives" dont Ie coût de production du
paddy varie autour de 30 F CFA.

la zone du Retai I dont Ie coût des consomnations
intermédiaires tombe à 24 Fcfa/kg compte tenu des hauts niveaux
de rendements.



Pour un
s imple au
Retail ) .

Dans un
extens ives
prix.

prrx constant de 70
double ( de 24 F

marché complètement
seraient les plus

I
ra vÀN/kg varie donc du I
Molodo à 46 F CFÀ/kq au

res zones de producito. Iface aux var-iations de

I
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F CFA/kg,
cFÀ/kg à

IibéraIisé
fragi Ies

Tableau 19: Valeur ajoutée obtenue par
parcelles simple culture

kilo de paddy
campagne L989/9O

NIONO NDEBOUGOU HOIPDO KOUROUI.IÀ }IÀCINÀ OFFICE

Retail Àrpon Non réa-n. Non réa.ar. Non réann. Non réa-ur. Àrpon Non réam. Ensenrbl

Produit brut
FcPÀ / kg

70

fntrants
FcPÀ / kg

Service eau
FCFÀ / kg

Selrrice battage
PCFÀ / kq

Eguipements
FCFÀ / kg

19 14

13

I
I
I
I

Coût Cons. fnt.
FCFÀ / kg I3438

Valeur ajoutée
FcFÀ / kg

4.3. Valeur a'ioutée par iour de trqvail
a) Les temps de travaux
. Point méthodologigue

Les années précédentes,jours de présênce sur les
Le volume de travailétait cependant variable

seLon les zones.

Ies temps de travaux étaient
parce I les .
représenté par cette unitéselon les types de travaux

mesurés en

de mesure
et parfois

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Àu cours de cette campago€, nous avons essayé_ de décompter plusprécisément l"= temps dè Éravaux en reLevant Ie nombre d,heurespassées sur les parôeIles.
cependant,- pour simplifier la présentation de ces données etpermettre d?= comparaisons avec d'autres études, ;;;;'avons

Ptéf éré prendre coirme un ité de mesure Ia j our"Aà standard de Bheures .
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Ce nombre de jours standard sous-estime le nombre
présence sur les parcelles ( certains jours de
dépassent pas 4 heures de travai I ) , ce g.ti rend
comparaisons avec les autres campagnes, mais permet
comparaison des volumes de travai I ent.re les zones

de jours de
presence ne

difficile les
une meilleure
et les types

temps de travaux du
zones ) , plus ceux du

I
I
I
I
I
I
I

I
rJ

I

de travaux.

. Résultats

Dans Ie groupe des zones à faible valeur ajoutée, (Molodo,
Kouroumary, Macina non réaménagée), Ies temps de travaux par
hectare ne varient pas beaucoup : environ 13 jours pour les
travaux du sol, 15 à 20 jours pour l'entretien des parcelles,
environ 20 jours pour Ia récolte plus Ie battage, soit au total
autour de 50 jours/hectare. Ces temps de travaux correspondent à
peu près à ce que I'on relève pour Ia production de mil/sorgho.

. Dans Ie groupe des zones à moyenne et forte valeur ajoutée
(utilisation plus importante d'intrants et rendements éIevés),
Ies temps de travaux moyens par hectare sont un peu plus éIevés
mais surtout ils sont beaucoup plus variables

Plus I'intensification est forte, plus les
sol sont élevés (10 à 15 joursr/ha selon les
repiquage est important (0 à 30 joursr/ha).

Les rendements plus éIevés impliquent également des temps de
travaux de récolte (8 à 20 jours) et de battage plus importants
(8 à 25 jours). CeIa suggère une certaine corréIation entre les
temps de travaux et Ia valeur ajoutée par hectare.

Tableau 20: Temps de travaux par hectare de casiers

NIONO NDEBOUGOU MOI,ODO KOUROUItÀ HÀCINÀ

I RETÀIL NON REÀfi. NON REÀH. NON R.EÀ}{. NON REÀH. NON R-EÀfl.

I
t
I
I
I

Travail du sol
Jours /Ha

Repiquage
Jours /Ha

Entretiens
Jours / Ha

RécoIte
Jours / Ha

Battage
Jours /Ha

Total
Jour s,/Ha

I
I
I
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b) Valeur ajoutée /jour de travail
La variabilité des temps de travaux étant plus ou moins liée àIa variabilité de Ia valèur ajoutée, la prôductivité globale dutravail reste finalement assez homogène entre les zones.

.91- peut. cependant distinquer -un groupe de tête (Niono
N'Débougou ) avec une productivité vaiiani de 1?00 à' z4oo F
cFA/ jour et _un . grogpe de gueue (Molodo Kouroumary Macina )avec une productivité varj-ant de 1000 à 1500 F cîA/joùr.

Dans Ia partie Arpon, les _temps de travaux paraissentparticulièrement éIevés mais confirmènt les observàtions d,es
campagnes précédentes : .La_pratique.pqrtielle du repiguage danscette zone (+ 13 jours), Ies quàntilés de travaux dù jol"et desentretiens (+ ? jours),_et !a durée plug.importante des battages,Iiée à des rendements plus éIevés,. ç"pliquè ce supplémeni gi6bâi
Ce travail (+ 30 jours) par rapport à -la 6artie non reamenacree-de travail (+ 30 jours) par rapport à partie non réaménagée.

Tableau 2Iz Productivité du travail:
Valeur ajoutée nette/jour de travaiL

NIONO NDEBOUGOU I,iOIÆDO KOUROUI{À MÀCINÀ OFPICE I
Retail Àrpon Non réam. Non réam. Non réalr. Non réan. Non réam. Ensenble

FCFA /
ha 2161 1633 2050 2 381 1516 1370 147 3 L7 57

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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PÀR.ÎIE III

COUTS EÎ VÀI,ETIRS À"IOUTEES

Principaur déteminants de leur variabilité
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1. Présentation de Ia variabilité

Les analyses de la partie précédente !'aPPulglt sur des
moyennes obsêrvées dans les différentes zones de I'Office.

Ôutre I' intérêt que représentent les indicateurs 
- 
dg _ryoyennespour Ia connaissanCe de- telle ou telle zone de I'Office, ces

ànalyses permettent d'évaluer intuitivement Ia variabilité de ces
moyennes selon les zones ( 1'effet "zone" ) .

Cepend.ant, les déterminants rée1s de . la variabi l ité de ces
indicateurs ne sont pas bien connus

O1., ce sont ces déterminants qui permettenÈ d' interpréter
I'effât "zone" et Ia dispersion des indicateurs à I' intérieur de
chaque zone.

L'étude analyse dans cette troisième partie Ia variabilité de
deux indicateuis de productivité:

Ia valeur ajoutée nette par hectare (VÀNHA).

le coût des consonmations intermédiaires Par kilo de
paddy (CONKG)

Le dernier indicateur est relié au premier par 1'équation:

VANHÀ = Rendement * (?0 CONKG), 70 étant le prix unitaire
moyen du paddy.

NB Les statistiques présentées dans ce chapitre sont basées sur
un échantillon de 865 exploitations ayant chacune Ie même poids
statistique.
Dans la-partie précédente, Ies moyennes tenaient compte -du poids

respectif-des exÈIoitations quant.à Ieurs superficies (pour les
indicateurs rapportés à I'hectare) ou -quant à leur volume de
production (pour- Ies indicateurs rapportés au kilo_de plgdYit).

Les moyennès dans I'une et l-'autre méthode sont donc légèrement
différente.
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1.1. Valeur a'ioutée Par hectare

L'histogramme des exploitations selon Ia valeur ajoutée
moyenne obtenue par hectarè est assez équilibré et se rapproche
d. , ûne Io i normalè d.e disÈribution ( Figure 1 ) .

25 t aà= exploitations produisent moins de 32.000 F cFÀ nette
par hectare tandis que 25 t- produisent plus de 190 - 000 F CFÀ -par-hectare. U; groupe'marginal â' expl"i!+!-ions se détachg_cgpgndant
nettement avec des rend,éments particulièrement éIevés ( 7-8 T/ha ) .

Figure 1: Histogramme des exploitations selon la valeur ajoutée

Fréquence VÀl{HÀ (Ecf a/ ha )

4 -44192. O0
2L -24192.00
56 -4L92.OO

100 15808.00
L29 35808.00
111 55808.00
LzL 75808.00
108 9 5808.00
58 11 5808. 00
45 135808.00
32 155808.00
26 1?5808.00
6' 195808.00
I 215808.00
5 235808.00
5 255808.00
6 275808.00
I 295808.00
2 315808.00
3 335808.00
2 351826.00

Moyenne 7 6029

Coefficient de variat

Quartile 1 31642.500

I.
I :I

:-

-g

I
!"

-'

I'
I '
I'

:

I
I
I
I
I

Ecart-type

:-
:I
:I

:I

Variance 42096039ç64881

ion 0.86

Quartile 2 66592.500 Quartile 3 104914 .0C

L.Z. Coûts du paddy

L'histogramme des exploitations par ^classe de coût est
nettement p1ûs écrasé sur Iâ-gauche (figure 2).

si les "ipioitations 
produiéent raremént à moins de 25 FCFÀ/kg,

Ies coûts A;- -productioir s'étalent jusqu'à 100 F CFÀ/kg
( Figure 2) .

Le "oôi 
,'plancher" s'expligue _par Ie f ait que certains coûts

sont incompr"sËibles (semencès,-redévances) et que les rendements
sont techn-iquement limités Paf Ie haut'

En refanche Ie coût' "plafond" peut être infini dans Ia
mesure où les rendements peuvent être proche de 0 '

ZS t d;;-"*pfôitationè produisent â moins de 29 F cFÀ et 25 Z

des exploitations à plus de 47 F CFÀ'.
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de fréquence
de coûts

(Fcf a/ Kg)

I

des exploitations

Fréquence

1
23

204
29L
141

96
35
22
16
L2

9
6

Moyenne

Coeff ic ient

Quartile 1

CONKG

5.00
15 . 00
25.00
35 .00
45.00
55.00
65.00
75.00
85.00
95.00

105.00
115 . 00

I
I.
:1
I
I
I

40 .7 63

de variation
29 .000

Ecart-Type

0.49

Quartile 2

L7 .967 Var iance

36 . 000 Quartile 3

I
3,l

-l

I1.3. Conclusion

La dispersion des indicateurs $e productivité est très élevée
à I'Officé. Les meilleurs résultats traduisent cependant un
potàntiel théorique de productivité _ -pour. I'ensemble des
àxploitations. ri est donc éssentiel de déterminer les causes de
cette dispersion.

L'analyse d,es tableaux du chapitre 4 . 1 de Ia partie \ montre
intuitiveirent une certaine -Iiaison entre les résultats
é"ono*iques des exploitants et les différentes zones de I'office -

Cepend.ant, cet ef f et zgng - ne détefmi.g . P1? entièrement les
variàUi1ité; constatées à 1'écheIIe de I'office €t, surtout,
reste lui-même à être interPrêté.

Les ,chapitres suivants. ol! _Ê9." Pouf objectif de mettre en
évidence lès facteurs qui différencient au mieux les niveaux de
productivité, à I'échefte de I'Office et à 1'échelle de chacune
des zones.

À I'éche1le de I'Office, cette analyse devrait conduire à
interprêter une partie de 1'effet zone
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2. Données et méthode d'analYse

2.L. Corrélations et régressj'ons (rappels de statistique)

Une première approche- pour .analyser les déterminants des
indicateurs économi-q"à= 

-a 'expliquer- est de mettre à prqt
I,ensembre des corréiations riiréaires existantes au niveau de
1,échantillàn (Tableaux 1 et 2 en annexe 1). -La matrice des
corréIations linéairà=-ïc6etf icients R) _permet de révéIer d'une
part les relati-ons Iinéaires entre les ind-icateurs économiques et
il; " ;;;ilules "*pri"atives, 

et d' autre part les relations
linéaires. entre les- facteurs explicatifs.

Le R2' 
- iâàrie du R ) ' entie deux var iab les x et Y _peut

s' inierpieter comme I; pâit linéairement 'lexpliquée' paï Y de Ia
variabilité totale de x . La valeur de R2 eêt une fraction de I,
t;-p;;Èauiriié -qù" rà Rz soit nur dans ra popuration totar est
estimé par le tést de Fisher (F).

La relation linéaire se traduit sous Ia forme d'une équation de
type: Y= aX + b + E, appelÉç régression linéaire de Y sur X,
oû'a et b sont lei èôefficients de Ig régression et E une
variable aléatoire d.e moyenne nul Ie dont les valeurs

"6ii"=pondent 
aux écarts "nir" res observations Y et res

prédictions aX*b.
Les coefficients a et b sont ca1culés de façon à ce qYe Ia

variance de E soit mir imale (---Àeinôa" des moinâres ca -rés ) .

La valeur d.e a correspond à la variation moyenne -de-Y-pour une
variation unitaire d.e x,' ra valeur de b correspond à Ia vareur
moyenne de Y Pour X nul -- -'Lu. prouaËiiiaA qn" ces coefficients sol!. égare à 0 dans la
popùr.iion est es€imé pour chaque coefficent par Ie test de
Student (T) .- -i;;;q" t ii existe plusieurs variables explicatives , c€]1" dont
le coefficient de corrélation est Ie plus élevée est-Ia PIYS apte
à prédire Ia valeur de I' indicateur à travers une regressron.

Si d.eux variables àxplicatives ne sont pa9 _lroP corrélées entre
efiàs, iI est possibie d'améIiorer Ia_ prédiction-de Y par une
éqùati-on de type: Y= alX1 + a2X2 + b- + E, apPelg" régression
;ùIii;Iâ . de y - êur x1 et x2. Le R2 correspondant permet de
mesurer ra part de la variabirité de y _ expriquée par ra
iégià=sion, ra part non expriquée correspondant à ra variable
aléatoire E de moYenne nu1le.

Le Rz de cette nouvelle équation est supérieur au R2 de la
régies=ion simple J= axl+b+É, _ Ia différence entre les R2

l.râriation dè ^ Rz ) est égale à- Ia part de Ia variabilité de Y

exptiquée par XZ Pour Xl constant.
Autrem"'"i dit, - àette variation mesure le gain spé9if igug que

peut apporter l-a connaissance de XZ , quand on connaÎt dé j à X1 ,
pour détermi-ner Y.

Si on veut déterminer au mieux les indicateurs économiques . 
à

travers une combinaison linéaire des variables expllgatlYes, iI

"=i pà=.ible d'introduire une à une les variables gxPlicatives de
iàèo'À- a àé-qu" Ia. "àiiarion 

du Rz soit à chaque fois maximum et
Aùè le,rt' coef f,icient _da1s 'égt3!igl - soit tou jours
Ëig"ificarivement différent de 0 ( pro6abilité du T inférieur à

0 . 0 s ) , "àltà piatiA;;-;;l -gênéraremeirt appe rée méthode du pas à

pas .

I
I
:r
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I
2-2- Les varia-bles êxplicatives

-Les variables qui peuvent délerminer les résultats éconorniques Ides exploitations sont de plusieurs ordres.
À I'éche1le de Ia parcelle, Ies variables qui caractérisent Iaqgalite du soI, Ies ressources en eau €t, d'une façon générale,

I ' itinéraire technique ( travai I du sol , férti I isation,
calendrier cultural, irrigation, entretien) sont des variables
gTpI icatives _ de premier ordre : leur connaissance expl ique
directement les performances techniques de la parcelle (renâement
et guqlité du produit) - 9t, partant, ses performances économiques(coût/kg, valeur ajoutée/ha) .

I I n'est cependant pas possible de mesurer toutes ces variabl-es(difficulté technique, coût de I'investigation) et seules
quelques unes, aisément identifiables, pêuvent être utiliséespour expliguer les performances techniques et économiques.

Ces variables explicatives directes sont également déterminéespar des facteurs extérieurs à la parcelle et qui sont liés soit
à I'exploitation agricole, soit, à plus grande échelle encore, àIa zone de production.

Àu niveau des exploitations, ces facteurs de second ordre
caractérisent les moyens de production disponibles (équipement,
force de t 'avaiI, capacité f inancière propl e ) , la tecliniéi;é et
Ies objectifs des centres de décision.

Certaines de ces données structurelles (Iiées aux systèmes deproduction et variant peu d'une année à I'autre) sont facilement
identif iables et donc très uti l"es pour expl iquer les
performances obtenues, sans investigation approfondie àu niveau
des parcelles.

Àu niveau d'une zone de production, Ies variables explicatives
caractérisent un environnement naturel ( climat, êols ) , unparcellaire, uD réseau hydraulique et également un contexte
social et institutionnel souvent déterminant (accès aux crédit, àI' approvisionnement, à 1' équipement, et à I' information) .

Ces variables sont directement influentes sur les parcelles(qual.ité des terres), les itinéraires techniques (distribution
de I 'eau par Ie réseau hydraulique, approvisionnement en
11!rants ) , et aussi sur les structures d'exploitation (politique
d'équipement, organisation des producteurs) .-

Nous avons donc retenu des variables explicatives à chacun de
ces niveaux: des variables techniques liées à Ia parcelle ettrès directement explicatives,

des variables structurelles liées aux exploitations
des variabLes qualitatives géographiques permettant

de positionner les exploitations dans les différéntes- zones de
I 'Off ice .

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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2.L.1. Variables techniques Iiées à Ia parcelle

DÀTSEM: Date des premiers semis, mesurée en nombre de jours
après le 1er mai 1989

Cette variàUfe est un assez bon indicateur du respect du
calendrier culturaL par les exploitations.

Un accroissement dè Ia valeui de cette variable correspond à un
retard sur }e calendrier cultural et devrait se traduire par une
baisse des rendements, donc une aug:mentation des coûts et une
diminution de .Ia valeùr ajoutée à I'hectare -

REPHÀ Ct REP:
REpHÀ mesure }e volume de travail consacré à Ia technique du

repiquage en nombre de jours standards par hectare cultivé
(pieËarâtion de Ia pépinièrel arrachage et transport des plants,
repiquage proprement dit).

ie-refiquàge-d'une parcelle d'un hectare nécessitant un volume
de travàii rélativement constant (environ 30 jours), Ia variable
REPHÀ peut également constituer un indicateur de 

- 
proportion des

superficies iepiquées cultivées (en dehors du RetaiI):
nnp est une .iariable _ Iogique qui . 

prend Ia valeur 1 quand
1 'exploitation pratique le - repiquage à raison d'un volume de
travài t supér-ieur à 20 jours _ par hectare 

_ 
(pargel les

majoritairemênt repiquées ) et prend Ia valeur 0 dans Ie cas
coitraire (parcellés - semées à Ia volée ou partiellement
r epiquées ) .

UREHÀ: Quantité d'urée épand.ue par hectare
PHOHÀ: Quantité de phosphate épandue par hectare

L'augmentation des doses de fertilisants entraîne
paraIIèlement ùne augnentation des charges. et des rendements.

L'effet théorique attendu est I 'accroissement de Ia valeur
ajoutée par hectafe, la variation du coût _T9yen p?I. kg peut être
positive- ou négative selon Ies niveaux d' intensification.

SOLHÀ: Nombre de jours de travail par hectare pour Ia
préparation du sol.

ENTHÀ: Nombrè de jours de travail par hectare pour
I' entretien des Parcelles .

Le volume de travail n'étant pas comptabilisé dans les
consommations intermédiaires, mais côntribuant théoriquement à
I'améIioration de I'itinéraire technique, devrait être un facteur
positivement corrélé avec Ia valeur ajoutée et négativement
èorré1é avec les coûts unitaires des consommations.

2.L.2. Variables structurelles:
SUppAD: Grandeur totale de I'exploitation, mesurée en nombre

d'hectares (parcelles- rizicoles et parcelles sèches
regrouPées ) lel re peut êtreA priori, il est difficile de_ prévoir qt

f inflùence - de cette variable sur les performances économiques
d.es exploitations.

De grand,es superf ic ies peuvent correspo?d5g- à des
stratégies d'eitensivité âvec des valeurs ajoutés à I 'hectare
faibleé ( rendements médiocres ) et des coûts unitaires également
faibles (peu de consommations d'intrants).

I
:l
:1
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Cependant, à
gorrespondent souvent aux
equrpees et disposant de
permet d'intensifier.

I'Office, 1*= grandes exploitationsgrandes famil les, généralèment mieuxressources extérieures , ce qu i l-eur

BOEHÀ: Cette variable mesure le niveau d'équipement en nombrede boeufs par hectare.
BOEHÀ1, BOEHÀZ, BOEHÀ3 : Ces trois variabl"? Iogiques définissenttrois classes d'exploitations selon Ie niveau à;eqùipâ*"nt enboeufs:
La première c lasse ( BOEHÀ1 ) correspond aux exploitat j-onsdisposalt de moins de o ,4 boeufs par hectàre (màins de z boeufspour 5 hectares).
La deuxième classe ( BOEHÀ2 ) correspond aux exploitationsdisposant de plus de o ,4 boeufs par hectale et de moins de 0, gboeufs par !"çtare ( 2 à 4 boeufs pour 5 hectaresj.La troisième classe (BOEHÀ3) correspond aux exploitationsdisposa-nt de plus d.e 0,8 boeufs par hectàre (pius de 4 boeufspour 5 hectares).

L' amél ioration du niveau. 9' éqrripement permet généralementd'améIiorer f itinéraire techniqué Ïqr.Iité' a"= travaux etrespect du calendrier cul- tural ) , -donc d' augirnenter les rendÀmentssans-charge: supplémentaires de consommatiois intermédiaires.rl.peut donc en résulter ung aug.men!.tion de Ia ""fàùi-àJ""téeproduite et une baisse des coûts uiitaires.
HOMHÀ: ,L'orce de travai I disponible, mesur"ée en nombre detravailleurs-homme par hectare (nombre d.'hommesde 15 à 55 ans, sârarlé= permanents y compris).

comme pour le niveau d'équipemênt, _ une vâriation Éo=itive decette variable devrait conduire à une améIioiàii;; desitinéraires techniques et des valeurs ajoutées pàr hectare.

2 . 1, .3 . Variables " zones "

Nous avons retenu les deux types de variables qualitatives gui,croisées entre erles, ont - èervi de support d;;;ry;; auxchapitres précédents:
les variables caractérisant les zones administratives de]'office, chacune de ces zones ayant une histoire ipèàiiià"" etcorrespondant à un réseau hydraulique particulier.Ies variables caractérisant -Ies réaménagements récents duréseau hydraulique.

Àins i, les variables zonales sont 1es variables 1ogiquessu lvantes :
RET pour la partie retail
ÀRP pour la partie Àrpon de Niono
Nro pour Ia partie non réaménagée d.e Niono
NDE pour la zone de N'Débougou
MOL pour Molodo
KOU pour Kouroumary
MÀCN9N pour ra partie non réaménagée du Macina
l'IÀcÀRP pour ra part ie réaménagée àu Mac ina
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2.3. Héthode d'analYse

L'analyse des déterminants sera faite dans un PSgTigt !9lP= à

I ' échelle â" I 'office et portera sur I 'ensemble de I 'échantillon -

Une première série de rég_r9ss ions , cgnstruiteg . Pa? + P?s,
sera effèctuée sur les variânles caractérisant l'itinéraire
technique et d.éterminera donc Ia variabilité directement
interpretable des indicateurs économiques .

Une deuxième série de régressions pas à Pas 9ur les
variables structurelles estimera Iés capacités de prédiction des
structures d' exploitation

Une troisième série de régressions sur les variables zonales
permettra d'évaluer la capacité de prédiction des zones -

Enfin, Ies dernières régressions de ce-chapitre constitueront
une iynthèse en introduisanf. Ies trois séries de variables dans
une seule régression.

Dans un deuxième temps, nous étudierons Ia variabilité de Ia
valeur ajoutée à I' intérieur de chaque zone.

pour cÉaque zone, une matrice des-corréIations sera calculée et
une régresdion sera construite _par la méthode du pas à p?:.

Cela-permettra de connaître dâns chacune des zolgs quglIg? sont
Ies ,rariables , es plus discrimi: rantes quant à Ia détermination dt
Ia valeur ajoutée.

I
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2.L.L. Rendements

La valeur ajoutée par hectare est très fortement corréIée aurendement ( Figure 1 ) . Les déterminants du rendement sont doncidentigues à ceux de la valeur ajoutée.
La constante de Ia régression étant négative (- 46990 F cfa/ha)et Ie coefficient du rendement étant de 57, iI faut produire b;à;de 900 KG/ha pour couvrir les charges minirirum de conèomrnations etobtenir une valeur ajoutée positivé
Figure 1 : Fréquence des valeurs ajoutées par

niveau de rendements
VÀNHÀ
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3 . Déterminants à I 'échelle de I'Office

22
300000 26

1 441
L2 2L

1 135 1
136487

48DG5 6 1 1
116rSJg322

13L* *R4 1
F***H21

",-5E***8411
2780Vr52 1 1
386zLL 2

1 50000

vÀNHÀ = -46981 + 57 PROHÀ (n2=0.97)

^Le "ogç Par kilo est également corréIé au rendement, mais pas defaçon linéaire (Figure Z) .

Figure 2: Fréguence des coûts par kilo par niveau de rend,ements

CONKG
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322 11 11
1151
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1 3962L 1
22D542
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155LRT8421
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1 288MU* *ZFG8 64525

1328À76J88F757435 L2543
L2 1 LL22 Lzt

t_

3000

CONKG = 64 -0.011 PROHÀ

(n2=0.46)

31
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T--l-
TOOO PROHÀ1-00

r{1Ë-r;f+i,:ar\i
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Une régression linéaire sur les rendements est donc un mauvais
modèIe é" détermination du coût unitaire.
Àprà= transformation logarithmique, on retrouve une forme de

Iiaison Iinéaire entre Ié coût eË les rendements (Figure.3).
La détermination est alors considérablement améIioré puisque Ia

valeur du RZ Passe de 0 .46 à 0.84 '
Dans une éq"âaion linéaire. qui relie des variables sous forme

IoË;iinm:,qûà , i"= coef f iciénts représentent des élasticités.

une augmentation d,es rendements de 10 3 induit une baisse
d.u coûÉ des consommations d'environ 6? '

Figure 3:

Iog ( coNKc )

Fréquence des coûts par kilo par niveau de rendements

Àins i ,'
moyenne

-3 5-

1 11
3L22 1

2 L422 11
L255632

11
112

1.95

L .625

1.3

222427 632L 1 1
157EG98 1

1 3 3CEHL833
2 34ÀHQK922 1

238rYvVM3 3
1 249E.*WG881

3 3 48DLCNGF5 1
1 5 25862433 1

11 11134L2 LB42
11 13 2

122
11

25

LNCONKG =

2.75

3.6 -0

2. 3 .25

64 LNPROHÀ (n2=0.84 )

3.75 log ( PROHÀ )

T

I
2.L .2. Itinéraires techniques

L'itinéraire technique explique respectivement 442 et 232 de la
variance de ra .r.r"=,ri -jou€é" pa; hectare et des coûts de
consommations par unité de-produit-- ( Figure 4 et 4bis ) .

Les rroi= "âriabrôs 
techhiques "cré. qui qxpliquent Yne. grande

p.rti" de Ia valeur ajoutée pâr hectare et du coût unitaire par
kilo sont: Ia date dà'semis, Ie repiquage et Ia dose d'urée.

* La date de semis

Les résultats confirment il hypothèse que Ia précocité
d;-"t;t;-;;iinr.r a un effet âêterminant sur res rendements êt,

par consequence, Sur }es résultats économiques: 
.

Cette variable amélior" très nettement la détermination de Ia
vareur ajoutée pour une dose d'urée donnée et est cerle qui
détermine Ie mieux rô= variations des coûts unitaires (voire
matrices dei corréIations: tableau 1 et 2 ' annexe 1 ) '
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Pour un niveau de fertilisation constant, un retard de 10

jours dans Ia date de semis entralne une diminution de Ia va].eur Iajoutée de 8500 Fcfa mais une réduction très faible des coûts Iun]-E.arres.

* Le repiquage

Le repiquage est une technique culturale qui discrimine
nettement les performances économiques des exploitations:
pour un même niveau de fertilisation et une même date de semis,

une parcelle entièrement repiquée (environ 30 jours/ha) est Iié à
un supplément de valeur a joutée d'environ 40 000 Fcfar/ha ( soit
plus de 1200 Fcfa par jour de travail supplémentaire) et à une
baisse des coûts de 8s..

Par ailleurs, Ia matrice des corréIations (tableau 1 annexe 1) -rnontre que Ia technique du repiquage est corréIée à une précocité I
du cycle cultural (R = -0,40 ) et à une élévation des doses de r
fertilisation (R = 0,55 ). Ceci s'explique par le fait que:

sur les parcelles semées à Ia volée, Ie mauvais planage ne
permet pas toujours Ia pré-irrigation et les producteurs sont
dépendants des premières pluies pour Ie démarrage de Ia saison.
Àvec la technique du repiquage, Ia mise en place des pépinières
permet de s'affranchir en partie de I'arrivée des pluies et de
prendre de I'avance sur le cycle;

la pratique du repiquage s ' accomp;rgnê jénéralement d' un
mei I leur planage des parcelles . La valorisation de cette
technique, coûteuse en temps de travail, passe par I'utilisation
de variétés à hauts rendements et par des niveaux de
fertilisation élevés.

Àinsi, indépendamment de l' effet spécifigue positif du
repiquage sur les rendements I c 'est davantage I'effet
d'entraînement sur la précocité du calendrier cultural et les
niveaux de fertilisation qui rend Ie repiquage si déterminant.
* La dose d'urée

La fertilisation en urée est également déterminante sur Ie
niveau de valeur ajoutée €t, second,airement, sur le niveau des
coûts.

Àinsi, I' accroissement marginal moyen de la dose d'urée de
10 kg/ha induit une augmentation moyenne en valeur ajoutée

d'environ 4300 Fcfa/ha. L' amélioration de Ia fertilisation en
urée reste encore très rentable en moyenne.

En terme de coûts, un accroissement marginal de 108 induit une
baisse de 13 des coûts.
* La dose de phosphate

La dose de phosphate étant très corrélée à Ia dose d'urée dans
les itinéraires techniques (tableau I, annexe 1), les variables
UREHÀ et PHOHA ne peuvent apparaître ensemble dans Ia
régress ion .
CeIa ne signifie pas que Ia fertilisation en phosphate ne joue

aucun rôle, mais seulement que I'on ne peut discerner son effet
de celui de I'urée, généralement plus déterminant.

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
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Figure {: val'eur ajorrtée et itinéraire technique

ordre d'introduction
des variables

Variation R2

-l
,r- I
I
I
I

* Travail du sol et d'entretien

Bien que ra variabirité des temps de. travaux soit assez érevée,
erre différencie t;è; peu res iésurtats économisues.

rr est possibre qu;-r"=^vari;Liôns de volumes de-travair entre
Ies exploitations -.ri.r,rrànt davantage comPeTSeI des situations
initiares variées ae-quâiite des sols ou-d'enherbement, êt que

tes résurtars rechniqÏ;;^iii"ràment obtenus, -tant sur Ie plan de

Ia structure des sols que =ùr Ie plan de Ia propreté des

pâr""Iles, -=oient finalemént assez proches.

-'t I
I

lr3'

II

-r
-t

"'l
I

I

T

*.]

I

1 URETIÀ

2 DÀTSEM

3 REPEÀ

4 ENTBÀ

.33

.40 +.07

.43 +.03

.44 +.01--t
I
i

VÀNHÀ = -824 DÀTSEM + 38531 REPHÀ + II34 UREEÀ

+ 519 ENTHÀ + 754-''

Pigure {bis : coût 1nr kg et itinéraire technique

ordre d'introduction
des variables

R2 Variation R2

DÀTSEH

LNUREBÀ

REP

.20

.24 +0.04

.26 +0.02

LNCONKG = 0.0o3 DÀ.IlsEM - o.o8 REPEA - 0.10 LNUREEÀ + 1'6

2.2. Effet d.es structures d'exploitation

Les structures d,expl0itations, à .elres seures, n'expliquent
que 112 aà 

- ra varianàé- de La .ràr""r a joutée et 8? de ra vari-ance
d"= coûts unitaires (rigure 5 et 5bis ) ' , ----:-Ê: --r r G ,aA*a

L'effet des structures, bien gue significatif, -détermine
finarement assez peu ré" réàurtàts économi{ues à r'écherle de

I'Office
La variabre structurelre ra prul.déterminante est, pour chaque

indicateur-e"à"àmiquà;--râ-"i.r"à,t d' équipement en boeufs
(tableaux 1 et 2z ânnexe 1)'

compte-tenu des âàirerâtions existantes entre les variables
structure r res , seu r" -ù"à - 

deux i&" .râriabre structu-rer le peut être
introduite dans chaque têIt"=iio" pour 'améIiôrer Ia
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détermination: il s'agit.de,la charge en actifs pour ra vareur
:J3i:t;"i:"1:"*: superiicie ( sous f orfre losaiiailiqilé -- 

) 
-Ëoù, 

res

comparativement aux.exPloitatlo1: moyennement équipées (z à 4boeufs pour 5 hectares), ies expl"it.tiôn= mar équipées (moins de2 boeuf s Pour s hectar": ) prôauiseni en- moyen".-[-iz Èil; cherenviron 29000 FCFÀ/ha de molns, -Àt 
les exploitations bienéquipées (plus de 4 boeufs pgur 5 hectaiesi-ir"àiï="rt en moyenneà 4z moins cher environ 27oôo Fcfa/h" àà pi.rice résultat confirme. l"= hypothèies iniiiàies et res résurtatsd'autres études sur f impacL'de l-a force de traciion à r,office.La causalité de cette corrélation reste -ggpendant à déiinir,car si le niveau d'équipement peu! améf iôiâr I' itinéra 

'retechnique et donc les réJur-tats éco'nomigyg=, à-r; i.r.r.rse, de bonsrésultats économigues peut favoriser i' in.r"=ti=i"ment dans resanimaux.

La corrélation entre Ie niveau.d'équipement en boeufs et Ia datedes semis ( corrération positive '.rè" re ni.rèàù-à'èq,ripementinférieur, négatif avec ie niveau-=yÈeriè"rl- - 
tauleauf 1 er z,annexe 1) suggère une influence possibte du ni"àà"-à:uï"îpementsur Ia date des - semis . Dans 19= ir"r"àf les de iemis à la volée,9I pour une TcTg physionomie pluviométrique,- rà"a.t. des semisdépend essentiel teireit d.e Ia dùrée des travaux du sor .or, les productett rs 

. 
qui disposent ai un- -ËnËit": de tractionimportalt peuvent i éduife cette d,uree, et donc àva.,cer Ia dated?" semis , en augrnentant Ia vitesse aés labouis ( uti I isation deplusieurs attelages en parallèIe ;i- la main d.'oeuvre etr'équipement en éharrues ne manquent pas)--etZôu en travairlantplus longtemps Par journée (utilisatioi en relais des boeufs aucours des j ournées de labour ) .l'9 régression suivante, qui . -détermine Ia date des semis àpartir du niveau d'gqyipemerit ( évarué en nombre de boeuis parhectare) permet de préiisèr cette causarité:

DÀTSEM = -L2 BOEHÀ +7O (n2=.07 )

À niveau d'équipement constant, un actif supplémentaire parhectare entraîne une- gggmentation_*9y""""-àÀ-itsib Fcfa de vareurajoutée par hectare ( fifure. 5 et 5 Uis f.
, . . Ll hvpgthèse selon ta{uelle 

- 
r+ _ç!r"igé en actif s esr favorable àIintensification est ddnc vérifiA;:--a.! i;Ë;r resre cependantf aible car sur une exploitation de 5 irectares, un actifsupplémentaire correspond- à 1/5ème d'actir -pâi-ùà.tare en plus,soit une variation molelne de valeur aioùte-.-à"-" 4000 FSFA,/HÀ.Là encore, Ia coriélation entre a'uàe part Ia charqe en actifet d'autre part la date des semis, rÀ- tràvail d;";;Ëi"Ei"r, desparcerles et Ia fertilisation ê*pligue en partie 

""i-i*p."t(tableau I, annexe 1)

À niveau d'équipement constant, Ia taiflg d'exploitation n,a pasd'impact signirièatif sur ra vareur ajoutée par hectare maisprésente uné certaine l-iaison avec res ;ôtt;-iqii"r" 5 er 5bis ) .insi, I' accroissement de 103 de la superficie cultivée estI ié à une baisse d.es coûts des .orr=o*màtions intermédiairesd'environ 9z - cette liaison reste difficile a-inlerpréter car Ietableau 1 de l-'annexe 1 ne montre aucune corrélation entre ratai11e des exptoitations et les itinéraires techniques.



_l

:l
J

ll

-39-

Figur,e 5 : Valeur ajoutée et varia.bles stntd'urelles

ordre d'introduction
des variables

R2 Variation R2

I
2

3

BOEEÀ1

BOEIIÀ2

HOI'THÀ

.10

.11 +.01

vÀlrEÀ = - 28962 BOEHÀI + 26923 BOEBÀ3 + 2L328 EOttEA + 61671

Pigure 5bis :coûta par kilo et variabl-es stmcturelleg

Ordre d'introduction
des variables

R2 Variation R2

I
2

3

BOEEAI

BOEEÀ3

LNSUPHÀ

.06

.08 +.o2

LNCONKG : 0.07 BOEEÀl -0.04 BOEEÀ3 - 0.09 LNSUPEÀ + 1.5

2.3. Effet des zones de production

L 'effet global des zones peut être analysé-en_introduisant
systématiquement les var-iables "zone", à I'exception d'une

seule.
Ainsi,pour une exploitation donnée, Iorsqug toutes les variables

introdul-tes prennent la valeur 0, I'éqg?liql correspond . alors
par défaut à- ta zone non introduite et I'indicateur économique à
déterminer prend Ia valeur de Ia constante -

Dans les iégress j-ons suivantes, Ia zone prise par défaut est Ia
partie non réaménagée de Niono.

tes régressions calculées gxpliquent respecLivement 45 Z
(n2=0.45) -et 25 t (nZ=0,25) de Ia variance de la valeur ajoutée
par hectare et d,u cott par kg ( nigures 6 ) : _ La détermination Par
ies zones est donc auss-i bonné que celle effectuée à partir des
données techniques.
pour la valeur a joutée, Ies coef f i-cients représentent_ Ies

variations moyennes absolues des zones par rapport à Ia partie
non réaménagée de Niono.pour le coût au kilo sous forme logarithmique, Ies coefficients
représentent les variations de coûts des différentes zones, €D
poùrcentage,_ paT rapport au coût moyen de Ia partie non
réaménagée de Niono.

La vâleur des coefficients respectifs permet de retrouver Ia
typologie des zones du chapitre 4L de Ia partie I.

. : ",;diÈ,ùl4lÈÉ{iikj.dl";eËbé+',.1. i'
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Le tableau 1 de I'annexe 1 montre des corréIations très
significatives entre les zones et les pratiques culturales, c€
qui confirme les observations effectuées dans le volume 1 sur les
niveaux de fertilisation par zone.

Si on construit parallèIement des régressions pour quantifier
1 ' effet des zones sur les structures d'exploitation déterminantes
(niveau d'équipement en boeufs) et sur les techniques culturales
déterminantes ( date des semis, repiquage et fertilisation en
urée ) , on peut interpréter une grande partie de I'effet zone

( Figure 6).

Àinsi, on peut affiner Ia typologie des zones en tenant compte
Ia fois des performances économiques, des pratigues culturales
des structures d'exploitation.
Le premier critère de classement est à I'évidence Ia pratique

ou non du repiquage:
On distingue nettement les zones réaménagées de Niono et Ia

partie ancienne non réaménageg du Macina- qli plaçiquent le
repiquage à raison de +29 jours/hectare pour Ie Retail (repiquage
obligatoire généralisé), +10 jours pour Àrpon et +15 jours pour
le Màcina (soit environ f/4 et L/3 des superficies).

Ces zones obtiennent des résultats économiques très variées
mais au moins égales à la partie non réaménagée de Niono.

Les autres zones ne pratiquent pas, ou très peu, Ie repiquage
et leurs pe- formances éconc riques, très v; riées également ne
dépassent pas celles de Ia partie non réaménagée de Niono.

Dans chacune de ces deux classes (exploitations qui repiquent
et exploitations qui ne repiquent pas ) , Ies variations de
performances économiques sont corréIées d'une part avec la
précocité du cycle et d'autre part avec Ie niveau de
ferti I isation .

1- . Dans la classe des zones qui repiquent, Ie Retai I est Ia
zone qui est Ia plus précoce ( la date moyenne des premiers semis
est de 26 jours plus précoce que ce1le de Ia partie non
réaménagée de Niono) et qui fertilise Ie mieux ( +134 KG
urée,/hectare ) . Cêtte précocité peut s ' expl iquer par Ia pratique
généralisée du repiquage et un niveau d'équipement éIevé.

Le supplément de valeur ajoutée est d'environ +L25000 FCÀ
/hectare et la variation des coûts moyens unitaires de -13t.

Après Ie Retail vient la partie Àrpon qui eqt en avance sur
Ia partie non réaménagée de 19 jours en moyenne (effet du re
piquage et de I'équipement) qt qui fertilise avec une guantité
d'urée supplémentaire de 45 KG/ha.

Le =.tpplément de valeur a joutée obtenu est d' environ 3 3OO0
Fcfa et Ia variation des coûts de -5%.

Enfin, la partie non réaménagée du Macina, qui correspond
dans notre échantillon à des villages anciennement colonisés par
des Mossi, est également précoce ( effet du repiquage et de
fleqyipement), mais ne fertilise pa? davantage gue la partie non
réaménagée de Niono (variation non significative).

Les-performances économiques y sont légèrement supérieures.
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2. Dans la classe des zones qui ne pratiquent pas Ie repiquage,
on distingue deux sous-classes:

La partie non iéaménagée de Niono et Ia zone de N'Débougou,
qui obt iehnent }es meilleurés performances économig:::_9: groupe
fB60ô0 à 90000 rcra/Àà) u..r"è une fertilisation modérée (80 kg

et Ia partie récemment
résultats relativement

Ia détermination des

:l d' urée /ha) .

Les zones d.u Kourouma , de Mo lodo
réaménagée d.u Mac ina qui obtiennent des
médiocrés ( -28000 à -49000 Fcfa/ha) '

Dans Ia partie réaménagée du Macina (qù I li1-r19ati9. n'est
normalement pf ,r= un f acteùr I imitant ) , Ie - f aible niveau de
fertilisation sur d.es terres anciennes appauvIieP pourrait être
une des causes d,e ces résultats ( -25 kg uréer/ha) '

Dans Ia zone du Kouroumary, Iê niveau de fertilisation est
égaremenr prù= faibre -q"" celûi de Ia partie n9n réaméTagée de
ùià"" (-16-kg7n^ et porirrait également être un facteur Iimitant.

cependant, Iê niîeau moyeÉ de fertilisation de Ia zone de
u'oéÈo^irgô" e=t équivalent alôrs qug les résultats ne sont p1s

=iglifiéativemenË différents de- la partie non réaménagée de
Niono.

Outre I'effet possible de I'équipement, iI existe certainement
entre Ie Kourouma "i N'Débougo.i un effet 9Pécifiquem"?! zonal,
qui pourrait être notamment la-qgatité du réseau hydraulique - En

*'rr"t, Ies villacres de N'pëPoygou sont relat j vement bien
dés servis en eau ,-a ont bénéf icié pour deux d'et' tre eux d''un
ie"*e"agement du réseau ( réaménagement Banque Mondiale) .

A f inverse, de nombieux villages du Kouroumary ont des
problèmes de drainage et de planage '

Dans Ia zone de Molodo, Ia fertilisation n'est pa? mglnl bonne
que à..r= ra-pârtie "à" réâménagée, :"yr re retard relatif dans re
àe*"iiâgç-àg'cycte. (+ 7 joursi pgu! donc expriquer, âu niveau de
nos varrables- techniquesl a" moindres _ _performances -

Un tel retard. n'esË cependant pas suff-isant pour expliquer des
résultats aussi médiocres.

une ""q"éià complémentaire menée sur Ie terrain révèIe que
certains.rirlages âe cette zone (t'tanialé particulièrement) on!
été très nettement iationnés en eau, c€ qul explique re retard
moyen des cycles de culture -

La zone jôue donc un rô1e spécifique dans
résultats économiques.
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déteninants tÆhniquen et strrrd,urels
la partie non réaÉnagée de lfiono

I
I
I

Variables
zonales/
Variables à

déterminer

Niono
Non réam. Retail

(const. ) (RXT)

Ndébougou
Non réan.

(NDE )

HoIodo
Non réa.n.

(HOL)

Kourouma
Non réan.

(KOU)

Arpon

(ARP )

l{acina
Àrpon Non réen.

(HÀCÀRP ) (r,tÀcNoN I

Valeur ajoutée
(vÀNBÀ)

R2 = 0145
82881 +125316 +3282 9 -8270r -49L27 -28155 -38301 +L2462

Log 1coût/Kg1
( LNCONKG )

RZ = Ot27
-13$ -05t +17t +7$ +10t -9t

Equipenent
(BOEEÀ)

R2 = 0107
O,52 +0, 37 +0r23 +0, 17 *0, 06r +0 r 03* *0r06r +or24

I
I
I
I
I
I
t
I

Date des senris
( DÀTSEr'r)

R2 : O,27
+769

Repiquage
(REPSÀ)

R2 = 0157
-2*

Urée
( UREHÀ )

R2 = 0159
+ 134

* Coefficients non significatif lprob T> 0.05)

I2.4. Synthèse

La construction d'un modèIe mathématique pour Ia détermination Ides indicateurs éconoiniques oblige à un -certain nonbre de ctroii I
-(çhoix des variables -explicatives, choix de La fôrme det'uni::t":litè."" 

de ces choix peuvenr être varralres ="t;; II'objectif que lion se donne.
'Si I'on souhaite un modêIe qui puisse être opérationnel , les _choix seront favorables aux vàriables 1es plus- ,,rationelleirenin Iexplicatives (ici les variables techniqires )- èt aux formes Iés f

plus -simples (formes linéaires simpl-es 'ou 1oglinéaiies

:t'*:'Ëiiii;- =;-;;;".";.;";" ;:;"";";:ï.:'::=^,:ï Ila. réalité (- généralement 
_ 
cornplexe ) et_qùi soi-t le pfus ap-è:âclêterminer les résultats . économiques, les choix seiont qùiaespar Ia recherche d'un coefficient-de détermination (R2) naiimum: I. C'est ce'çlue nous nous propôsôns de faire dans èe éhapitrè. I

Des régressions du chapitre précédent, iI ressort: r- quê les i-tinéraires techniques détenninent en grande partie IIes indicateurs écononiques;

déterrnination éIevé; 
I

I
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que les variables zonales sont corréLées aux itinéraires
techniques mais ne les déterminent pas entièrement.

I I existe donc un effet spécifique des zones qui n'est pas
pris en compte lorsque les seules variables techniques sont
ut:- l isées pôur déterminer les indicateurs économiques .

Inversemênt, il existe à I'intérieur de chaque zone des
variations d' itinéraire technique gui ne sont pas pris en compte
Iorsque les seules variables zonales sont utilisées.

On pourrait tenir Ie même raisonnement - 
pour les variables

structurelles, bien que ces dernières aient à elles seules un
pouvoir de détermination nettement plus faible -

Pour améliorer Ia détermination des indicateurs économiques, iI
est donc intéressant de pouvoir introduire conjointement les
variables zonales, Ies variables structurelles et les variables
techniques les plus déterminantes.

L'ordre d' introduction des variables permet de mesurer I'apport
spécifigue de tel ou tel groupe de variables dans I'améIioration
dé Ia -détermination à travers Ia variation du R2.

Nous avons retenu deux ordres d' introduction:
Ies variables explicatives les plus directement interprêtables

(variables techniques ) aux variables les plus difficilement
interprêtables (variables structures puis variables "zone" ) .

Iès varia'-rles les plus f ac i lement identif i; bles et mesurabl ':s
(varaibles zonales ) - aux variables les plus difficilement
mesurables (variables structurelles et variables technique) .

Dans les deux cas, oD obtient une même régression (valeurs
id.entique des coef f ic ients ) où les coef f ic ients mesure I ' ef f et de
tel ou-tel variable, tout autres déterminants pris en compte.

Les modèIes ainsi construits des figures I et Sbis expliquent
53? de Ia variabilité de Ia valeur ajoutée et 38? de Ia
variabilité des coûts de consommations par unité de produit.

L'introduction des variables structurelles et techniques après
les variables zones améliore significativement la prédiction sur
Ia valeur ajoutée par hectare et sur les coûts par kilo (+4* et
+6? pour les vaiiables de structure , +42 et +53 pour les
variables techniques ) .

Bien que significatif, cette améIioration n'est pas très
é1evée, C" qui éonfirme une corréIation assez éIevée entre zones
et facteurs techniques

Concrètement, celà signifie qu'à f intérieur d'une même zone,
Ia variabilité moyenne des facteurs techniques n'est pas
suffisante pour expliquer correctement les variations moyennes de
résultats économiques.

II se peut àussi que I'effet des facteurs techniques soit
différents â' une zone à I ' autre, ce qui expl iquerait un effet
moyen f aible des variat ions intra-zone des f act.eurs technigues .

Pour Ie savoir ,iI est nécessaire d'analyser pour chaque zone
I'effet spécifique des variables structurelles et techniques
(voire chapitre suivant) .

Inversement, si les indicateurs techniques relevés dans
I'enquête expliquent seulement 442 de Ia variance de Ia valeur
ajoutée et 262 -des coûts par kilo , I'introduction des variables
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structures et zonales améliore respectivement Ia prédictibitité
de +22 et +7Z pour Ia valeur ajoutée , de + 4Z et +8t pour les
coûts .

Cette améIioration correspond essentiellement à I'effet
spécifique des zones dont nous. avons parlé plgs haut (gY"Iité des
têrres et d.u réseau hydraulique ) . Cet ef f et spécif ique reste
assez faible comparé à I1 impact des itinéraires techniques.

- Si I'on examine dans Ia régression les coefficients des
variables zonales, on peut évaluer guel est f impact spécifique
moyen de tel ou tel zone compte-tenu des structures
d.'êxloitations et des itinéraires pratiqués .

Àinsi, I'effet spécifique Ie plus positif est assuré par Ia
partie Retail de Niono.

L'effet spécif ique de I'aménagement Àrpon à Niono !_'apparaÎtpas. De mêmer- les effets spéqifiques de Ia zone de N'Débougou et
â" Ia partie non réaménàgée -d.u Macina sont peu ou non
s ignif icatifs .

Enfin, les zones du Kouroumary, de Molodo et Ia partie
réaménagée ont un effet spécifique négatif très sig?ificatif.

i'état du réseau hydraulique ( systèmes de distribution et
planage des parcelles) peut expliquer cet effet zone dans Ie
Kourouma et à Molodo.

Dans Ia partie réaménagé,, du Macina, I'effet zone est
difficilement interprétable . Sur Ie terrain, les producteurs
évoquent des causes assez variables: problèmes d'enherbement
importants, ffiâuvaise organisation des producteurs récemment
inêtallés ( Ia plupart de producteurs sont venus après Ie
réaménagement) .

rigure 7: Déterainants d,e Ia valeur ajoutée

ler ordre d'introduction
des variables

Variation R2 Prob F change

I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I

.04

.44

.46

.45

.49

Variables
technigues
Variables
structurelles
Variables
zonal-es .53

0.02

o. 07

0.00

0 .00

2ème ordre d'introduction
des variables

Variation R2 Prob F change

Variables
zonales
Variables
structurelles
Variables
technique

0 .00

0.00.53 .04
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Coefficients des variables dans Ia régression (B)

Variables B T

r.tÀcÀRP -34195 -4.681
trÀcNoN -11260r -1.288
RET 56225 4.884
ÀRP 4823* .612
l.rol -48832 -6 .821

NDE -14587 -2.099
Kou -29910 -4 - '[89
BOEEÀC1 -14686 -3.563
BOEEAC3 13445 3.56{
suPaÀ 1195 4.110
DÀTSEl.t -501 -4 .878

UREHA 2L7 4.650
REPEÀC2 L8272 3.436
(constante) 95262 9.028

sig T

.0000

.1980

.0000

.5410

.0000

.0361

. o000

. oo04

.0004

.0000

.0000

.0000

.0006

.0000

I r coefficients non significativem,ent différent de 0 ltrob 1>0.05)

I
Pigure Tbis: Détæxlinârts des coûts en coDsoations intÆrr6diaires

ler ordre d'introduction
des variables

R2 Variation R2 Prob F change

I Variables
techniques

2 Variables
structurelles

3 Variables
zonales

.04

.08

.26

.30

.38

0.00

0.00

2ème ordre d' introduction
des variables

Variation R2 Prob F change

I Variables
zonales

2 Variables
structurelles

3 Variables
technique

.27

.33

.38

.06

.05

0 .00

0.00

coefficients des variabtes dans Ia régression (B)

variable

MÀCÀRP

t{ÀcNoN

R-81

ÀRP

MOL

NDE

KOU

BOEEÀCl

BOEHÀC3

LNSUPHÀ

DÀTSEH

.05 2.248
-.02* -.824
-. 006* -. 185

-0.008* .338
. 16 7.089
.04 2-023
.07 3.357
.03 2.657

-.01r -1.619
-. l3 -6. 560

-0.002 5.2 15

Variable

REP8,AC2

LNT'REEÀ

(Constant)

Sig T

.0249

.4102

.8533

.7357

.0000

.0435

.0008

.0080

.1059

.0000

.0000

B

-. 06

-. 08

I .67

T sigT

-3.175 .O016

-3.036 .0025
24 .831 .0000

Coef f icients non signif icativenent-
différent de 0 (Prob T>0.

I
I
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4 Déterminants à I'échelle des zones
I
I3.1. Retail ( tableau 3 annexe 1 )

.Àu niveau du Retail, Ies variables techniques et structurelles s1
taiUf-Àent coiréLés àvec les résultats économiques' I

L,échantilfon n,est sans doute pas suffisanunent 
^ 
grand, comPte-t€

a"- rà---iàiuié variabilité des -facteurs techniques, Pour ftl
àppaialtre des corréIations très signicatives' I

I
I

l

l
I

l
il

l
I

I

I

expiiqu"r 1â variabilité 9ç la valeur "j9t]-t:? =91t' ^1'gxpllquer Ia varlaDLl-].te qe Ict YclrErrr aJ\rrrLss èrJrrL

Ié* niveau d'équipement (évalué en boeuf/ha) et le temps consac
1'entretien des Parcelles -

étant corrélées négativement
e traction disponible favoris

précocité des semis), seuls

ajoutée par hectare.
1953 DÀTSEM + 1910 ENTHÀ + 23T797

Prob f= 0101 N = 60

Néanmoins, Ies variables les plus corrélées et donc 1*? plu: aptel
Ë ilg-::r., l.oy?:* ?**::: ?:-1î,,:"1:"I.3i?)ffi i =:t' 1. 

1'r.*::""3;= ::t
Les deux prémières variables étant corrélëes Tggattvement I
tl:^,1!"'3::ê"i:il=1: t"="IÎI""r:" u:i3"'à:" 3HT:"t:1" T:""[]:t

â; à"[iéii"" sont reteius dans la régression pour déterminer Ia va15

I
VAI{HÀ =

R2=0,15 ' I
t
I
I
I

3.2. Àrlron à Niono ( tableau 4 annexe 1)

En zone Àrpon, Iâ fertilisation-Plospnaté
valeur ajoutêe par hectare (R = 0154) et
avec Ie niveau d'équiPement .

Ces deux variabfes- étant légèrement
fertilisation rentre dans la régression
aj outée .

est très corréIée ave
significativement cor

auto-corréIées, seule
qui détermine Ia va

I

I

!..:,:-,r '.,*:c'.+di**dfti..,.1tÈ.*ji;iî;."i..., ; r 'r,.r-,4,1..'rrlr,i,*i:*jinr.t,35$diâFt#:qi,.rr',,**dlcfilh*iii*i$ff.t1'r'.s,' I

VÀNHÀ = 836 PHOHÀ + 5LO77 R2 = O,29 Prob F=0r00 N = 90

Le phosphate d'ammoniac apparalt donc conme un facteur limitant
spéciîiquè dans Ia partie Àrpon de Niono '

3-3. Partie non réanénagée de xiono (tableau 5 annexe 1)

Dans la partie non réaménagée de Niono, -Ies facteurs techniques I
plus déterminants semblent êfre le taux de repiquage (R=0,33)-et
ièiiiri.atià" en phosphate (R=0,32), deux facteurs- p".- llll1càiiéfés (R=0,4). Les iaysans qui repiquent ont'en effet tendanl
augmenter Ia dose de phosphate pour favorlser Ia reprlse (res pIanEF
Ie ta1lage.

Les structures d'exploitation (niveau d'équipement et
discriminent également beaucoup les résultats dans cette
et R=0, 36 ) .

":TE"ii:f
I

.,,i,'ri$ri"i*f .!.:
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une des causes de ces corrélations peut résider dans Ie-fait 
-o

res éipràii"tiott= 1à=--prt= grandes èt les mieux .équipées sc
ËIài"iÊf,t"'Ë;^;il" -àtt"Ë-Èi""icièremenr à repiquer (frais de ma

droeuvre) et à fertiliser.- --;ili,--ri i;or, ôonJliuit une régression pas g.pas, les variabl
structurerLes sont -àïàbô;A introdùites (52=Q,25) ,:!-,l:t facteÙ
iechni.ques cités plus haut n'améIiorent Das ra dctermrnaEfon '

Le facteur -""[iÀti"n des larcelles améIiore cependa
signiiicati"Ë^à"i-f" "ivè"u àè déterrnination de la régression (+0,09

vÀNHÀ = 113080 CHÀEÀ + ?292 SUPHÀ + 1334 ENTHÀ - 12271

R2=O,34 ProbF=O,OO N=60

3-4. N ' Débougou ( tableau 6 annexe 1)

Parmi les variables technigues, lq date de semis' les temPs 
-

t.ài"ù* aâ-prcpàrati;; à"-;ôi'(coiréré. léq"!+::'"1!-i:9:.li date d

=émi..l et ies- travaux d'entreÉien sont- Ies plus discriminants.--il;;' ,,irr".rrx ae ruiurË,-iÀràii"",nent hornogènes, n'expliquent pas l
aitiérenc"À-Jé periormanées entre les exploitations dans cette zone*-il--lï;G";- ;ègâÉi;"---à"ciê- r" voluine de travail consacré à

oréparation du ="i.'- .i---fà valeur ajoutée est difficileme
intèrprétabIe."';i'Ë;;"Ëi!iur" que res. vorumes- de travair soient d'autant pl
i*fiâriàntË-qùè 'Le. $àicèii"s sonc dégradées er peu productives.

Parmi les facteurs structurels, 1ê niveau -^d,équipenent iexploitations est péu-âèteirninant, . cèIa peut être dt-au fait .que
Ëà;à;*-;;i;titè -àà"---àipiôit.tio.,s àisposent d'un équiPeme
satisfaisant er q"J--" dé;-ni;; n'est donc llus un facteur limitar

La corréIation néqàiivé-Ëig"1f icative entie Ia charge en actifs
r" târé"i-àj"ùtèe esÉ égafemeit difficite à interpréter'

La constructio;- à7;;à-;éir"--ion par la méthode du pas à 1

introduit les trois variables suivantes:

vÀNHÀ = -852 DÀTSE!{ + 2520 ENTHÀ -3688? HOMHÀ + 115496

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

fl

R2=0 r 30 Prob F=O r 00

Si I'on construit
arrive à expliquer 558

N = 150

3. 5. l{olodo ( tableau 7 annexe 1)

Dans cette zone, Ia date de semis, Ie taux de repiquage, 1? niveau
f erti I isatià"-à" ùrée, 

- - Ie volume d,e travail et 1è niveau d' équipemt
sont corrAiê= signiiicativement avec res indications économiqY!

II existe une grande variabilité de toutes ces données et eI-
sont toutes 

-détermiiant€s, sans prédominance de I'une par rapport i

iùli"=, a I '"*""ption du- travail d'entretien '
une régression à partir de ces variables,
dà Ia iariance de 1a valeur ajoutée'

'ÀNHA 
= _'?t:^ FH8ffi i t?3tfi.ËiÏT 260s EN'HÀ s403e

R2 = 0,55 Prob F =0, O0 N=tL7
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3.6. Kouroumary ( tabLeau B annexe 1 )

Dans Ie Kouroumary, Ies variables techniques et structurellesdéterminent assez peg _ l"= résultats - économiques des
9xP1oi!+tions. CeIa appuie 1'hytrlothèse que Ia qualité -du réseauhydraulique ou des terres est peut-être plus variable dans cette
zone_ qu'ailleurs et donc relativement plus déterminant desrésultats économiques.

Si on construit une régression pas à pas sur les variables
gxpl- icatirtg= disponibles , seules Ia dose d-'urée et la superf icie
des_ exploitations sont introduites. Cette 1égrgssion èxplique
seulement 15 Z de Ia variance de la valeur ajoutée, ce qui ést
f aible.
VANHÀ = 2L64 SUPHÀ + 296 UREHA + 2O54L

R2 = 0115 Prob F = 0rO0 N=zLO

3 .7. Macina réaménagée ( tableau 9 annexe 1 )

Dans Ia partie réaménagée du Macina, Ies variations de valeurajoutée peuvent être en partie expliquées par les structures
d' exloitation ( superf icie et niveaui d'-éguipement) et Ie volumede travail consacré à la préparation du sol.-

I I est diffici re d' interpréter I ' influence des structuresd'exploi!.tion sur Ia valeur- ajoutée car iI n'existe pas decorréIations significatives entre ces structures et les faôteurs
techniques.

Par contre, I ' impact du volume du travail consacré à Iapréparation du sol s'expliqge par.Ies problèmes d'enherbement queconnaÎt Ia zone. I I est nécessaire de labourer plusieurs fo-ispour nettoyer les parcelles.
Ces trois variables peuvent être introduites dans une régressionpour déterminer la valeur ajoutée.

VANHÀ = 8O3B SUPHÀ + 30811 BOEHÀ + L7O4 SOLHÀ 29L5333 .o2L6

R2 = O,27 Prob F = 0100 N = 109

3 .8. Flacina non réaménagée ( tableau 10 annexe 1 )

La zone non réaménagée du Macina est I'une des plus anciennes deL' Office. La population est majoritairement cômposée de Mossiset ne disposent que des périmètres pour cultiver.
Les performances économiques des exploitations sontactuellement nettement déterminées par I'emploi du paquet

technologique "Repiquage-Semis Précoces-Fumure fôrte", ces tfoisdernières variables étant plus ou moins 1iées
La pratique du repiquage dans cette zone est né spontanément iI

Y q quelques années, suite à I ' initiative- de quelques
producteurs .

L'extension du repiquage. est actuellement limitée par lacapacité technique et financière des producteurs à planer etrepiquer de nouvelles parcelles
L' Ég"ipement et Ia charge d'actifs par hectare ont également

une influence directe sur Ia cap?çité des exploitations à planerde nouvelles parcelles. Par aiIleurs, le niveau d'équipement

I
l
3

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
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fl

il

t
I
t
I
I
I
I
il

il

il

traduit souvent la capacité financière des
rémunérer d.es manoeuvres pour Ie repiquage et
engrais complémentairees Si nécessaires.

Étt déf initiîe, d.eux variables techniques (REPHÀ

facteur structurel (CHAHÀ) expliquent 57 t
observée dans la zone.
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L242OO CHAHÀ + 1336 REPHÀ + 535 UREHÀ

N=60

exploitations à
à acheter des

et UREHA) et un
de Ia variance

13456

Prob F = 0100

Conclusion

Les facteurs déterminants de Ia valeur ajoutée sont très
différents d'une zone à I'autre.

Cela explique que I'introduction de variables lechnigues et
structurelies -d,ans une régression qui intègre déjà les variables
zonales améliore peu la détermination. Les facteurs déterminants
éiânt spécifiques- dans chacune des zones, I'effet m9l9n de ces
facteurË pour une zone donnée "moyenne" a peu de signification.

Des analyses sur I'ensemble de I'Of f ice-r- on. peut conclure q}e
I ' ad.option ' d.u paquet technologique - "RePiquaqg I pTécoci!é,
fertiiisat j on mi-néfale 'r est Ie facteur Ie plus déterminant" des
performances économigues des exploitations.^ Si I ' ad,option spontanée est séIective, conme cela se passe
dans Ie Maci-na, iI se pourrait alors que Ia structure des
exploitations devienne très discriminante.'La mise à d.isposition de crédits _pour.le rgpiquage (paiement
des manoeuvres ) - et pour Ia fertilisation devrait cependant
favoriser I'adoption - généralisée d.e Ia technigue _et éviter
d'accroître Ia -disparlté déjà éIevée des résultats économiques
des exploitations.

VANHÀ =

R2 = Or57

l
I
I
I
I
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I
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PÀRITE IV

REIIITIITERÀTION DES FÀCTEIIRS DE PRODUCTIONS
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-l
_;

_l

. La valeur a j outée net'te esr-
économiques q.ti fournissent les mo\' ' :'

é;p iia r -dans - la théor ie économigtt (

Dans des systèmes de production traditionnels, l€ facteur
Travai r représente r' "=s"nliei- 

des facteurs de production '

terre étant mise à d'ispos ition . 
dg= 9f"9Y":::::^gt:lï:t:T::lLa terre étant mise à disposition des proctucEeurs 9rdLrr-LLr

er ne pouvant être"Ir'e"ildFi:1i^:i-i:"'::-":*:î:?Ï:lt:ll: n'est

"ii"li iËË"à"II' i" ï;; i;ËI-Ç;;lom isY? -d:: îIP r?::î: t?1':;
pà= va toi isée dans Ie g?pit?l économrque q'es e:tPrL''r uct '-tr\''rre '

Les intrants étani diètr iuués- â- ôtdail-"t t:-:-f tt::^::ÎÎ:i i:::
étant déjà in!égrés .. d?t= Ie coût d.es consommations

i :Ë::-édi: 1?. =, 
"' Ï:" Eln i t;i": c i râ3 13?I- ^"3::"=t3îliî:^ - ?:::: pas

;?i:'::":3il;: _u"r: l:-Fpii:1:4:::;in"î=u::, .-:înà::'Ë:àîi3;;""?":?Ë1l".:Ëii"i==!*IËà;it-àà"è à 
- ra vareur- des équipements

agricoles d,es eiploitations '

. une partie du travail est fournie par des manoeuvres '
permanents ou occasionnels, et ce travail èst rémunéré sur Ia
base du prix du mâicné. 'ce-;tlî-.à!e"tta de I'offre et de Ia
demande de travai r d.ans ra =orr"' of f ice- au cours des dif f érentes
périodes de 

-- 
ra àn.reê, - et non de ra productivité réerre de ce

Lravail dans les différentes zones

une parrie du capital dl"iPl" i:"!1o. est f in ancée par des

oj:ganj_smes-àe crédrt-îFrA ou p*i) et est rémunérée seron un taux

f iie ( taux d' intérêt bancaire ) '

.Lorsqueleproducteurarémunérécesdifférentsfacteurs,,exLérieurs,, à son exprgi!"[ion f amiriale, re sorde restant
correspond au revenu familial '

Ce revenu familial, commenté dans Ie chapitre VI ' peut être
ici décomPosé en trois Parts:

Ia part qui reYient spécifiquemelt, tt travail familial des

exploitations, êr_gr.ruant ""Lté qar!_à partir d'un décompte des

remps de l.â.râ,r* "rf "ài,ra= 
pa; - r; tami 1re^ et d' une estimation du

;;ûi d.'opPortunité de ce travail'

Ia part qui rémunère Ie capital propre des exploitations

ra part qui revient à r'exploitation en tant qu'entreprise
gérant des faiteurs de production=. cette part correspond aux

résultats nets ou profits irets d'exploitation'

':ntre les agents
oc^r-.-,tion ; Travail et

-l

ll
ll
I3

::l
:l
rl
rl

"l
I

1. Travail salarié

a) Rémunération unitaire

Le tableau Présente
temporaires Par journée
varient finalement assez
travail à I'autre (300 à
Niono où Ia rémunération

Ies rémunérations moyennes 9"= salaires
=iânà"ra d; I heures. Ces rémunérations
Ë; ài une "o.t" 5 r ' autre et d' :1.. :IP:^d3'500 F cFÀ/ha), sauf pouf^}"-t"prgYage a

j;;;";liê;a .lt"int rès e00 F cFÀ/jour'

Cettedifférences,expliquepardeuxphénomènes;
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d ' une part le t,"piquage 9st payé à ra tâche ( 10000 à l- 500 oFcf a,/ha pour r- ' arraçlggË èË 
- 

]e tiàâgnàlt g"= pranrs j usgu , à raparcerre; 15000 à 2oo00"Fcfà/nu pour rè repiquagg proprement dit)et re rythme du travai r est--sans d.oute_ prus érevé;d ' aurre parr , à cetiÀ p#i"d;;_ - r.. ààm$e; en rravai I esrforte et modiÏie pronisoirÀÀe-nt Ia .râf eur d,éaË;rg" du travail.
De façon grénérale, Ia rémunération du travair au prix d,u marchéest nettement inférieure à =à productivité réerre.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I

Tableau 221 Rémunérations journalières moyennes
Superficies de casiers (Fcfa /jour)

NIONO NDEBOUGOU HOIPDO KOUROUT.IÀ HACINÀ OFFICE

Travail du sol
Fcfa/jour

Repiquage
Fcfa/jour

Entretiens
Fcfa/ j our

Récolte
Pcfa/jour

TotaI
Fcfar'jour

248

868

439

440

625

19r

459

5r7

406

510

439

550

548

268

658

417

478

565

640

526

439

623

490

339

818

433

514

581

b) Rémunérations versées par hectare
Quelque soit ra rémunération unitaire, le nombre d.e jours detravail satarié resre rrès iàiuË; -*â- 

r î **ôàpËIà" du ReraiI quiemploie massivement pour le ,àpiAùàô".*
Àins i , en dehors du Retai I ,- les salaires versés à I , hectarevarient entre 2000 et 5000 F Cfeinà. -

Àu Retair cependant, ces salaires atggignent près de 20000 Fcfalha ( ta aiitérence entre le -neiair 
et lès autres zonescorrespond à la rémunération du ."piqùàg": soit environ 15000 Fcfa/ha ) .

,éHlXàÏl i: *3r"3â,à3,,";Ët::î",îÈ::'u" est alors uririsée pour
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Tableau 23: Rémunération du travail salarié par hectare cultivé

I
I ['C ]-Jr

lra r{i,-i3i {931 r7O1 3-i 28

1.?1.8I FCFÀ /
kg 1.3

I
I
I
I

I
I
I

2. Frais financiers
tes frais financiers présentés ici correspondent aux crédits

d'équipement à moye+ terme-
nappôitês à'I'hectare cultivé,. ces frais financiers sont

assez raibre car toutes les exploitations ne s'endettelt paF poqr

= 
i eqùiper, not.**"ri rorsqu'ir s 'agit d'acquérir des boeufs

(boËufè aènetés au comptant'à d.'autreé productéurs, ou venant du
troupeau).
uéaninoini, Ia dif f érence relative des f rais f inancier entre les
zones traduisent des différences de niveaux d'endettement.

I Àinsi, ra zoîe de Niono senbre avoir recours au crédit
I a'eqùipd,""t-de iaçon importante (1300 à 1?OO FcfaÀ/ha de frais

f inanc iers ) .

Dans les autres zones, Ies niveaux d'endettement sont très
disparates t:oo à uàiôao jusqu'à 3000 Fcfa/ha dans' Ia partie
Àrpon du Macina).--- 

Fàppàite= au kg, ces f rais f inanc iers ne dépassent gÇnéralement
p.=-i--ràiâZbt tq, u -rcia/kg en moyenne) . Les- charges financières
moyennes a i'ôttiôe du wigei demeuient donc très faibres-

Tableau 24: Frais financiers p€'r hectare

I NDEBOU@U }IOI4DO KOUROUI.{À I,IÀCINÀ OFTICENIONO

RetaiI Àrpon Non réam. Non réa-m. Non réarn. Non réa'n' ÀrPon Hon réam. Ensenble

958I 1331 167 0 373 117I 599 1640 1039Fcfalha r 366

.4.51.1.3.8.2.7.5.3I Fcfa/kg

I
I
t
I

,,J1-. :,ri,r:: :a. r|-.'.:.vii'ljÉf.Lri-:'r,:'



--54-

3" Coût d'opportunité du capital propre

Le capital propre des exploitaticns est est:-mé sur Ia base de
l-a valeur d'acquisition du matériel agricole et des animaux de
traction et des hypothèses de calcul des amortissements (valeur
initiale moins amortissements). IL correspond donc à Ia valeur
résiduelle des équipements à Ia date de I'enquête.

Le coût d'opportunité de ce capital est estimé par les frais
financiers que Ie producteur devrait payer si ce capital était
emprunté auprès d'un organisme de crédit local (FDv ou BNDA),
soit B Z annuel du capital.

Rapporté à I ' hectare cultivé, cê coût d'opportunité du capital
reste faible et varie de 1000 à 3000 F CFÀ/ha.

II est très proche du coût financier réellement payé par les
producteurs, cê qui signifie que Ie capital économigue que
représente les équipements appartient autant aux organismes de
crédit qu'aux producteurs.

Ce coût d'opportunité est plus éIevé dans les zones bien
équipées, c'est à dire Ia partie réaménagée de Niono ( 2000
CFÀ/ha) et Ia zone de N'Débougou (3000 F CFA/ha), notamment les
villages 82 et 85.

Rapporté au kg de paddy produit, ce coût d'opportunité ne
dépasse pas 1 F CFA/kg (0,75 F CFÀ/kg en moyenne).

On remarque que les frais financiers réellement payés par Ie
producteur et Ie coût d'opportunité du capital propre ne
dépassent pas ensemble 1, 5 F CFÀ/kg ( sauf dans Ia partie Àrpon du
Macina aux rendements particulièrement faibles) .

La part du facteur capital dans Ie processus de prod.uction des
exploitations de I'Office reste donc très faible.

'Iableau 25: Coût d'opportunité du capital propre

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

NIONO NDEBOUGOU I,IOI,ODO KOUROUHÀ H.ÀCINÀ OFFICE I
Retai L Àrpon Non réan. Non réam. Non réam. Non réam. Àrpon Non réam. Ensemble

Fcfa /ha I 805 1921 r 532 27 lI l3 50 1571 I 285 1829 1824 I
.Ba.8.ô.9t.2.6.1Fcfa/kg .4

I
I
I
I
I
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4. Coût d'opportunité du travail

compte tenu d.es niveaux d.e rémunération du travair sararié sur
Ie marché d.u travai ] à 1 'of f icÀ du Niger , nous 

- 
avons estimé gY9

le coût d.'opportunité moyen du tràvai I était d'environ 500

Fcf a/ jour stà'"à"ra de travai I (huit !"Yres de travail ) '
Le coût du travail familial a été évaltÊ par Ie-produit du

vo rume de trava i I ( en j ours itandard ) et d.e èette rémunération
journalière.J 

En dehors d'es zones réaménagées de
travail varie de 20000 à 30000 F cFÀ/ha
F CFA/ha. Àu Retail, Ia valeur du
presque ]es 50 .000 F CFA/ha '

Par ki 1o
F CFA/kg:

de paddy, I€ coût du travail familial varie de 10 à 15

Niono, Iâ valeur de ce
avec une moyenne de 25000
travail familial atteint

ComPte tenu
plus éIevés - se
1o F cf a/Kg) .

A RetaiI,
compensé par
reste faible

Tableau 26:

d.u niveau d.es rendements, Ies coûts en travail les
situent dans les zones de Molodo et Macina (14 à

Ie volume de travail par hectare est largement
Ies rendemànts élevés, et le coût en travail par kg
(10 F cFA/kg).

coùt d'oPPortunité du travail familial
Parcelles simp).r culture camPagne L989/9O

NDEBOUGOU HOI,ODO KOUROUHÀ I{ÀCINÀ OFFICE
NIONO

Retai I Arpon llon réam. Non réam' Non réann' Non réam' Àrpon Non réam. Ensenble

fLrh /

ha 41 629 34202 22829 18708 209 44 2147 2 25313 31508 24556

FcFÀ /
kg 10.3 11.9 8.3 13.5 11.6 16 .4 1s.3 11.4

5 . Résultat d'exploitation
Malgré Ia variation du coût des facteurs , la-lypologie des

zones selon Ie résultat/ha reste identique à celle des zones
selon Ia valeur ajoutée/h'a.

Àinsi, Ies zones de faible résultat sont les zones de Molodo,
Kouroumary et Maci;; ipàrtie réaménagée) avec 10000 à 40000 F

CFA/ha.
Les zones de prof i t moyen sont ce I I'es d'e N ' Débougou et Niono

(hors Retail) avec 60000 à ?S.OOO F CFÀ/ha.
Enfin, Ia zone du Retail t"=ià marginale avec un résultat très

élevé di environ 1-40 .000 F CFA/ha '

il
ril

r{
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PÀRTIE V

DOUBLE ET STUPLE CTILTTIRE ÀU RETÀTL
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sut- parcelles de simPIe culture '

Lesitinérairestechniques,etsurtoutlesperfcrmances
techniques de ra àùiture dé saison sur r-es pàrcelres de

doubre-culrure sont lia= riées .ù* condiLion= d.' i-nètar lation de

la contre-saison qui la Précède'

par conséquent, l": performances économiques de cette culture de

sa ison ne peuvenr "tI!- e;;î;e;;- inaependamment d'e ce r res de Ia
contre-sa ison .

I I s'agit de comparer un
" contre-sa-ison + saison" avec un
classique, "jachère + saison"'

système de culture cohérent
.ûtt" sYstème de culture, Plus

1 . rgreurs aioutées et prod.uctivité clu travail

Les charges moyennes en intrants sont sensibrement identiques
quelque =oiÉ Ia =âison et Ie type de parce]les-

Au Retai}, le service eaii est moins cr)€f pour Ia
conrre-saison (400 xqTna) que pour Ia saison (600k9/ha)'

Compte tenu du mode calcul des charges structurell-es
(répartition des charges =iiù.tureIles sur 1'ensemble des

superficiei cultivées, contre-saison y compri?)' les charges
d,équlpement sont iàântiques quergue sôit ra saison et re type
de parce I 1e .

à celle

au rendement des
LeServicebattageesttoujoursproportionne]-

dif f érentes ParceI l-es '

En définitive, res charges en consommations intermédiaires de

contre-saison sont très proches d'e celles de saison' êt Ie
système d.e doubf e-cùf ture' itnËi iqrr". donc une charge à I ' hectare
presque doubre du =v=rème q"- --i*pre_curture ( 185 - 000 F cFA/ha

conrre rrz. 000 F cFÀ7t;i, 
"';"ii 

86 . 0-00 F cFA de charges en prus '

pararlèrement, d.ans res parcel-res de double-curture, re produit
moyen de .;;;;;' .y- rà sai='orr.,ier esr beaucoup prus f aible (227 000

pour ra contre-saisàn et 2O3.000 pour ra èaison contre 325.000

pour ra =.ison sur r;; nàrçirres de àr*pres cultures) et le gain
de producrion brur à; ;t;ia*" de doubre-currure par rapporr au

système de simpre .rriirriâ n'est-que de .104-000 F cra/ha, c'est à

dire juste sufiisant poul couvrif les charges lupPlémentaires'
Compre tenu des pgrformances technig"É: d:-1989' J€ système

de double-culture ,t 'o?f re d.onc pas. d' lttérêt particulier '

La valeur a joul-ec obtenue pèt hectare tt'Y-9:t- pas plus élevée
que dans le lystèrnà de = 

i*!i: :Y*YI" \zz6 ' 000 F cFA contre
2L3.000 F CFA/ha, différence non significative), €t cela pour un

vo lume de t:'ava i I au mo ; ns doub Ie '
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La prod.uctivité du f acteur travai 1nette-par jouf standard de travail estdans Ie système de double culture.
en t-erme de valeur
donc deux fois plus

I
I

"+:i;i: I
I

I
I
I
I
I

abreau 28 : Productivités comparées des systènes de culture du Retail

Système
Sirnple-culture

Saison 89

Systène
Double-culture: 25t t

I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I

Contre-
Saison 89

Saison
89

Ànnée

19 89

Produit brut
FcrÀ / ha 325077 227 025 203585 429623

fntrants
PcFÀ / ha

Senrice eau
FcFÀ / ha

Senrice battace
FCFÀ / ha

Eguipements
FcFÀ / ha

41640

4 1433

22622

6158

42338

28000

I8162

5445

41015

44449

t4402

544 5

83209

7 249t

32s7 6

10890

Consonnations
FCFÀ / ha r 12070 9 3604 1052 19 198645

Valeur ajoutée
FCFA / ha 2 13582 1324{7 95007 226565

Coût lravail
rtrFÀ / ha

Cott Capital
rtrFÀ / ha

66563

3171

109942

2933

66031

2933

17 5 810

5867

Résultat
F-cFÀ / ha r43746 19 107 2 5940 4{383

ipçp."r,}t*14.- . go :.. J .;;i1j.içfi r.ii;5x3, '1 i"r -"
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z.cotts unitaires de |'roduction

En terme de coût des consonmations intermédiaires Par kilo de
o.ââr,,--iè systèmà-aà-âoùùr" culrure produit à un cott-unitaire
|iiË'ér.ià Tâ;-Ë;;"-;""Iié-às Fcfa), -èera s'explique aisément par
iË;- ;h;ii'à;- a;--p;;àgiàpi'" prééédent sui -montrent su: utle
âù" ""Ëâtiôn 

d,enviion iOO- t âes charge; daqg Ie système de
iliËËïii;t; ;ï;;i;;iià- qu'une ausmenÉation d'environ 50 !È de

produit brut.
Si I'on rémunère les facteurs de production ' Ie travail

notammenr, au pTii- a"--r"iétre, Ie coti total devient alors
orohitif pour r!-"paààv i;;;à;if sur .les parcerles de double
Ar-tGè-(6'a F cFÀ/ha-conirè 3e F crÀ,/kg)'

La faible p."â"Itinïté-du travaii éàns ce système expl ique ce
coût.

Tablêau 29: Productlvités coDltàrées de3 systèæs de culture du Retail'

ParceIIes
Si-npIe-culture

Saison 1989

ParceIles
Double-culture

Contre- Saison Année

Saison 89 1989 1989

Pr oduit brut
r€FA / kg

Intrants
FcFÀ / kg

Senrice eau
FcFÀ / kg

Senrice battage
F-cFÀ / kg

Equipenents
FtrÀ / kg

15

13

14

15

15

10

Consomnations
FcFÀ / kg 37

Valeur ajoutée
FCFA / kg

Coût Travail
FCFA / kg

Coût Capital
rcFÀ / kg

233614

Coût total
F€FA / kg

Résultat
rCFÀ / kg
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3 . Conclusion

I I est très probable que dans les années à venir, Ies
prod.ucteurs amé I iorent sens iblement les rendements des parce I les
âe double-culture, âctuellement relativement faibles.

Cependant, le système de double-culture ne deviendra intéressant
que s'iI perrnel- un gain cie valeur ajoutée paf rapport au. système
de simplè culture. Or, Ies rendements obtenus en saison sur
parcellés de simple culture sont également susceptibles
d' augfnentation.

Un argument favorable à 1a contre-saison, gt gyi -n'est.pas
pr is en cômpte dans cette étude_, - g?! la poss ibi Iité de mieux
îaloriser sa production sur Ie marché libre -

En effet, à I'époque de Ia récolte de Ia contre-saison
(juillet), Ie paddy sè vend (généralement) plus cher gu'à la
période de réco1te âe Ia saison- (jq"tier) -

En 1989 cependant cette différence était très faible (voire
volume 1 chapitre 5).

L'étude de Ia catnpagne LggO/gL prendra en compte ces Idifférentiels de prix pour mieux comparer les performances r
économiques des deux systèmes.

I

t
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

r f - i:i.ci.crrus ltar hectat:e

Le revenu familial par hecLare pour chaque. type de-supgrficie

"=t-é;;I-â Ia valeur' -joutée pa; hectare moins ta rémunération
des facteurs de production extèrieurs à 1'exploitation, c'est à

d.ire les salaires et les f rais f inanciers.
Dans un -=V=ia*" traditionnel faisant _ peu gPpet à Ia main

d.'oeuvre extêrieure et peu utilisateur de _caPitaux, c€ revenu
familial par hectare est eir fait très proche de Ia valeur ajoutée
par hectare.

-En ce qui concerne les superficies de casiers, Ies analyses
par zone déjâ effectuées dans- 1"" chapitres précédents. _pour Ia
iàr"ùr aiouÉèe peuvent être reprises pour le revenu familiar par
hectare.

En ce qui concerne les superficies hors-casier, -q9l n'ont pas
été étudiéés en tant que tel âans les chapitres précédents ' nous
constatons une très fdrte variabilité des revenus par hectare.

Ce sont généralement des systèmes de culture très
les producÉeurs n'investissent pa? en fertitisants'

Les coûts en consommations intermédiaires Se
aux Semences, à Une redevance eau inexistante Ou
fàinf" (200 i<g/ha contre 400 kg/ha en casiers) et à
battage.

Lrirr*gularité des rendements, lié
l'eau, €xplique Ia variation du revenu

Tableau 30: Revenus familiaux par hectare cultivé

extensifs où

limitent donc
beaucoup plus
Ia redevance

à ule mauvaise maîtr-r.se de
hors-casiers Par hectare.

I NIONO NDEBOUGOU HOIæDO KOUROUHÀ I{ÀCINÀ OFFICE

RetaiI Arpon Non réam. Non réann. Non réam. Non réam. Àrpon Non réarn. Ensemble

I
I

Produit casier
FCFÀ / ha 325077

charges casiers
FCFÀ / ha 132369

Revenu casier
FcFÀ./ ha 192708

20 1500

87802

113698

158338

79336

89002

158680

777 43

809 36

r0884 8

77896

30952

129 5 10

71364

58146

108085

62 196

45889

L4427 5 150980

59440 76959

84835 1 4022

Produit hors-casier
FCFÀ / ha

Charges hors-casiers
FcFÀ / ha

Revenu hors-casiers
FCFÀ / ha

11r.673

36 356

7 53L7

r,90400

t677 24

2267 6

L2387 I

32 332

91546

84648

2929 4

55354

8r362

r6210

65153

{7250

r1132

36118

79109 93868

3006 0 24419

rl9o50 69419
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E @--f s\rg-rylE_ e !_ _,1 i.5 ?? r 1 b !p_g_pe;.-_ .h eb j t.a n 1

a) Superficies cultivées par habitant (Tableau 31)

Le revenu familial rizicole par habitant dépend à Ia fois de
Ia productivité des différentes superficies ôuttivées et des
quantités de superf icies cultivées 'par les colons.

Nous rappelons içi quelques résultats ou i,rr.i-u;,,e i Chapitre
IV concernant I'analyse des superficies attribuées.

Dans les zones non réaménagées (hors Macina), Ies superficies
cultivées en casier par habitant varient autour de 0r5 ha.

Dans la partie Arpon de Niono et Ia partie non réaménagée du
Macina, cette superficie est plus faible (0135 à O,4 ha/hbt) et
enfin, dans Ia partie Retail, elle se réduit à environ O,2
halhbt.

Les superficies hors-casiers rapportées au nombre d'habitant
sont s ign i- f icatives dans les zones de N 'Débougou, Molodo et
Kouroumary ( envirpn 0, t ha/habitant) , ailleurs elles sont
marginales et ne contribuent pas à augmenter 'sensiblement les
revenus.

b) Revenus rLzicoles par habitant (Tableau 31)

Malgré une bonne productivité des zones réaménagées de Niono,
le revenu par habitant est "contrarié" par une faiblesse des
superficies attribuées, €t n'est guère plus éIevé que dans la
partie non réaménagée de Niono et N'Débougou (environ 50000 F
cFÀ/ha ) .

Par contre, dans les zones de Molodo, Kouroumqry et Macina,
Ies quantités de superficies cultivables ne compeinsent pas Ia
faible productivité des parcelles, êt les revenus moyens par
habitant varient entre 20000 et 35000 F CFÀ.

c ) Revenus monétarisables trlar habitant ( Tableau 31 )

Si I'on considère que la population de I'Office doit immobiliser
environ 300 kg de paddy/anlpersonne ( soit environ 2OO kg de
riz/ an/personne ) pour se nourrir et guelque 2000 Fcfa/habitant
pour payer I'impôL, on peut estimer gue les exploitations de
I'Office doivent mettre de côté 1'équivalent d'environ 23.000 F
CFÀ/habitant pour se reprodui-re.

Si 1'on préIève du revenu familial ce besoin minimum de
reproduction, oD obtient alors Ie revenu monétarisable.

Ce revenu peut être consommé, épargné ou investi mais nous
n'avons pas encore de données précises sur son utilisation .

L'analyse de ce revenu monétarisable fait apparaltre trois
grands groupes de zones à l'Office du' Niger.

Les zones de Niono et N'Débougou, gui dispose d'un revenu
monétarisable signif icatif d'environ 25.000 F CFÀ/habitant /an.

Les zones de Kouroumary et Macina (partie non réaménagée) qui
dispose d'un revenu monétarisable faible mais positif.
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Les zones récemment aménagées du

Tableau 31: Superficies cultivées et revenus rizicoles par habitant
Ensemble des parcelles de riz campagne 1989/90

Macina où les revenus moyens
monétarisables sont nuls.

C'est bien sûr dans ce groupe de zones que I'on trouve une
proportion importante d'exploitations déficitaires, dont Ie
revenu rizicole ne couvre pas les besoins minimum.

NTONO NDEBOU@U I{OI.ODO KOUROUHÀ I,iACINA OFFICE

Retail Àrpon Non réa.m. Non réam. Non réa.n. Non réan. Àrpon Non réan. Ensenble

Surfaces
casiers

Ea / hbt

Surfaces
hors_casiers

Ha / hbt

Revenu total
rizicole
ftFÀ./hbt ( 1)

Consomruation
PCFÀ/hbt (21

Disponible
monétarisable

(1)-(2t

50647

2 3000

27 647

462L7

2 3000

232L7

49363

2 3000

48367

2 3000

19480

2 3000

34260

2 3000

21041

2 3000

-1959

30869

2 3000

7 869

37 LLz

2 3000

14 11226363 25367 -3520 I 1260
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CONCLUSION

La production de paddy à I'Office
performances économiques très inégales.

I
du Niger présente des I.'l

.:

J
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;
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Les zones de Molodo, Kouroumary et Ia partie récemment
réaménagée du Macina pratiquent une riziculture traditionnelle
très extensive ( semis à Ia voIée, faible niveau de
fertilisation).

Àvec des rendements qui varient de 1, 5 T/ha à 2 T/ha en
moyennes , ces zones produisent pour un coût "hors-trava i- I "
d'environ 40 Fcfa/kg une valeur ajoutée qui tourne autour de
50000 Fcfa,/ha.

Les revenus moyens à I 'hectare sont faibles, quoique supérieurs
aux zones de céréales sèches, êt les exploitations sont
vulnérables face aux variations de prix.

La zone de N'Débougou et la partie non réaménagée de Niono
pratiguent une riziculture traditionnelle (semis à la volée) mais
améliorée ( fertilisation légèrement supérieur) .

Àvec des rendements qui varient de 2 à 2,5 Î/ha, ces zones
produisent à un coût d'environ 32 Fcfa/kg une valeur ajoutée
d' environ 90000 Fcfa,/kg.

La partie réamén1gég par Arpon à Niono et certains villages
non réaménagés du Macina pratiquent partiellement le repiquage
avec fertilisation ples ou moins fortc.

Àvec des rendements de 2 à 3 T/ha, ces zones produisent à 30
Fcfa/kg une valeur ajoutée moyenne proche de 100 000 Fcfa/ha.

De façon margin?Ie enfin, les exploitations du pTgjet RetaiI,
qui repiquent en intégralité leurs parcelles et fertilisent à un
haut niveau, obtiennent des rendements proches des 5 Trlha .

Ces exploitaions produisent à un coût moyen unitaire
d'environ 25 Fcfar/ha une valeur ajoutée d'environ 200 000
Fcfa/ha. La marge unitaire étant plus importante, leurs revenus
sont moins sensibles aux variations de prix.

Les superficies attribuées dans les parties réaménagées de
Niono étant plus petites, Ie niveau de revenus par habitant dans
Ies zones de Niono et N'Débougou est cependant équivalent, soit
environ 50 000 FCFÀ.

Dans les autres zones, ce revenu vari-e de 20 à 30000
Fcfa/habitant,

Pour les zones déjà étudiées au cours de Ia campagne
précédente, or constate une augmentation des revenus par habitant
1iée à une augmentation des rendements.

Si Ia progression de Ia technique du repiquage continue, avec
en corollaire une améIioration de Ia fertilisation et une plus
grande précocité des cycles, la tendance à Ia hausse des
rendements et des revenus devraient se confirmer.
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Tabl-eau 1: Office du lÙiger

Correlations: vÀNEÀ coNKG

vÀlrEÀ 1. 0000

coNKG -.7633rr
PROEÀ .97L4a*
uREEA -5780r*
PEOBÀ -3558rt
DÀTSEl,l --4470*r
soLHÀ - 1150'r
REPEÀC2 .4993r*
ENTEÀ .2209*T

SUPEÀ .0487

BOEEÀCl -.2373'r
BOEEÀC3 -26L7rù
BOI{EÀ .1741**
RET .5596**
ÀRP .2098**
Nro -0290
NDE -.0101
troL -. 2594* r

KOU -.1878**
ÈrAcNoN .0818r
l{AcÀRP -. 1853'-

Correlations: SOLEA

vÀ}rEA .1150**
coNKG -.1035*
PROEA .1059**
rrREEÀ .1335r*
PBOEA .1014*
DÀlSElt -.1514*'
soLRÀ 1.0000

REPHÀC2 .2914**
ENÎAÀ .0045

ENTEÀ .O0tt5

st PEÀ -.0988t
BOBEÀCl -.0380
BOEEÀC3 - 1237*t
HOttEA - 1713*r
RET .0599
ÀRP .0234
Nro -'1317**
NDE -.1902**
lrol, -.0972*
KOU -.0088
l{ÀcNoN .5185*'
HÀCARP -.0430

-.7633**
1 .0000

-.6756**
- . 2802* r

-.0995*
.4016*t

-. lo35*
-.2563r*
-.L122*',
-.1432*t

.2202'*
-. 1303*r
-.0399
-.2183rt
-. 1796**

-.0708
-.0341

.297 9, *

.o794
-.1549rr

. 1348* *

REPEÀC2

.4993**
-.2553*r

.5109**

.5482'*

.3591**
-.4042**

.29 14**

I .0000
.1354*i
. 1354* r

-.1269rr
-.0672

.1628r*

.3187*r

.6501r*

.0176

-.0911*
-.1669'*
-. 1520*'
-.117L*,

.2657"
--0723

PROBA

.97 14' *

- .6756* r

1.0000
.6779"
.4814* t

-.4288rr
.1059*r
.5109*r
.2631*t
.o226

-.2657)'
.2996t*
.2346r*
.6149t*
.2309i*
.0302
.0150

-.22Lla'
-. 2065* *

.oo77

-.2349*t

ENTB.A

.2209r*
-.1122'*

.2631* r

. 2488r *

.2150rr
-.1714t*

.0045

.1354**
r.0000
1 . OO00r r

-.2015'*
-.0984*

.0555

.1981r*

.1334**

.3399r*

.0808'
-. 1849 r r

-. 1764rr
.0159

- .2L65i '
. 0611

UREHÀ

.5780**
-.2802r*

.677 9','
I .0000

.5410**
-. 3608r r

.1335"r

.5482*t

.2488**
-. 1053r

-. 1544* r

.2235"

.2425tr

.6811r*

.267 4**

-. 0191

-.1593*r
-. os34

-.2180**
-.0337
-.2092',*

BNlEA

.2209',*

-. 1122'*
.2631t*
. 2488*'
.2150r*

-. 17 14r r
.0045

.1354'*
1 . 0000*'
1.0000
-. 2015r r

-.0984*
. o556
.1981*r
. 1334r t
.3399'*
.0808*

-.1849**
-.1764'*

. o159

-.2 165* *

. 0611

PBOHA

. 3558* r

-.0995*
.4814*r
.5410**

1.0000
-.1332tr

.101{r

.3591**

.2150'*
-.059?
-.161{*i

.1757rr

.2L7O*'

.4681**

.1233*r
-.0867 *

-.002 I
.o116

-.L627t*
-. 0{99

-.1669**

SUPEÀ

.0487

-. 1{32r *

.o226

-. 1053r

-.0597
-.0475
-. 0988*

DATSEU

-.4470*r
.4016**

- .4288..
-. 3608**
-. 1332rr
I .0000

-.161t[rt
-.4042rr
-. 17 14**
-. 0/175

.1856rr
-. 1799rr
-. 1642rt
-.2896rr
-.22'12'*

.1073'*

.0539

.3052rr

.0519

-.2L87'a
. v733

BOEEACl

-.2313*r
.2202'*

-.2657 '*
-. 1544tt
-.1614'*

.1856tt
-.0380

-.0672
-.0984*
-.0984r
-.077 I
1 . OO00

-.2910r*
-.0534
- . 0679

-. 1324**
.0 12{

-.o523
. o150
.1653rr

-.0564
. o382

-. 12691*

-. 2015r *

-.2015*r
1 .0000

-. 077 1

-.0207
-.1912tr
-.1061"

. oo04

-.047 3

. 1390t *

.0486

.0557

-.0186
-.1492*'

. ool
N of cases: 856 I-tailed Signif: i - .01
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Tableau 2: Off ioe du Niger

Correlations:

LNCONKG

LNPROHÀ

LNPROHÀ

LNURXHÀ

LNPHOHÀ

LNDÀTSEI,I

LNSOLUÀ

REPEÀC2

LNENTHÀ

LNSUPHÀ

BOEEACl

BOEEÀC3

LNHOI.{EA

LNCONKG

1.0000

-.8568r *

-. 8568* *

-. 3301 * *

-.1579**
.4156r*

-.1460**
-. 3679r *

-.L474a*
-. I 153* r

.2227 * *

-. 16g{**
-.0862*

LNSOLEÀ

LNPROtsÀ

-. g56g * *

1 .0000
I . 0000* *

.6046r*

.4609**
-.4108**

. ll4lr*

.4254* t

.2980**

.0105
-.2983*r

.277 O* a

.1869*r

REPEÀC2

-.3578*r
.4254t *
.4254*.
.460{*r
. 312 1i*

-. {466r*
.2969'.'

1 .0000
.1342**

-.2405**
-.0814

.1808**

.3249*r

l-tailed

LNPROAÀ

-.9559**
1.0000r*
1.0000
.6045**
. {609**

-.4log*r
.1141r*
.4254+a
.29gori
.0105

-.2gg3rr
.277O**
.1869.r

LNENTEÀ

-.1474r*
.2990*r
.2990*r
.271i**
.2910**

-.1900*r
.0253
.1342r*

r.0000
-.27 (Lri
-. 1093r

.0654

.2262**

Signif: *

LNT'REEÀ

-.3301*"
.6046r*
.6046ir

1.0000
.559{r*

-.3327*r
.1389**
.46Otlrt
.27LLt'

-.1870**
-.19g0rr

.20g2rr

.1876*r

L}ISUPEÀ

-.1153rr
.0105
. o105

-.1870*r
-.ltl-4**
-. 02 19

-.1015*
-.2405**
- .27 4lrr
I .0000
-. 1031r

-. 0804

-.2911**

.01 ir _

LNPHOEÀ

-.1579**
.4609**
.4609r*
.5594**

1. 0000

-. 1652*r
.06 10

.3121rr

.2g10rr
-. 1914*r
-. l457ri
.219{**
.2050rr

LNDÀTSEH

. 4156* *

-. 4 109* r
-.4109rr
-.3327*r
-. 1652 r *

1.0000

-. l802rr
-.4{66rr
-,1900rr
-.0219
.1435i*

-.18{1rr
-. 2 13gr r

-. 1694* *

.2770r*

.2?70,1

.2082r *

.219{* *

-.1841rr
.1340rr
. l80grr
.0654

-. O80r[

-. 269g* r
1.0000
.2515rr

Correlations:

LNCONKG

LNPROHÀ

LNPROEA

LI{T'REEÀ

LNPBOEÀ

LNDÀlSEM

LNSOLEÀ

REPEÀC2

LNENlHÀ

LNSUPHÀ

BOETIÀC1

BOEEÀC3

LNHOI.IHA

N of cases:

BOEEAC1 BOEBÀC3

-.1460*r
. l1{1**
.1141**
.1389**
.0610

-.1902*i
1.0000
.2969r*
.0253

-.1015*
-. 0509

.1340**

.1569*r

7'18

.2227'i
- . 2gg3* *

-.2993*r
-. l9gorr
-. 1457*r

.1435**
-.0509
-. 0814

-. 1093r

-. 1031r
1 .0000

-.2698*i
-. 0696

. oo1
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Ta-b1eau 3

CorreIat.

VÀNBÀ

SOLEA

DÀlSEM

REPEÀ

UR.EEÀ

PBOgÀ

ENTEÀ

SUPEA

BOEEÀ

CEÀHÀ

EOI,IEÀ

Correlations:

vÀl{EÀ
SOLEA

DÀTSEM

REPEÀ

UREEÀ

PEOEÀ

ENlEA
SUPEÀ

BOEAÀ

CEAEA

EOMEÀ

N of cases:

lone Retail

VANHÀ

1. 0000
.0703

-.2831
. o211
.1289
.1787
.2924
.0748
.2523
.0782

-. 1576

ENTEA

.2924

.1004

-.0824
.1049
.3703*
.2245

1.0000

-. 1191

.2656

.1432

-.0130

60

SOLHÀ

.0703
1.0000

.0134

.5682r *

.3678r

.3139i

.1004

-. 1079

.1300

. 387 1*

.1440

SOLEÀ

.0703
1. 0000* *

.0134

.5682**

.3678*
. .3139*
. 100'[

-. 1079
.1300
. 387 1*
.1440

-7 0-

RXPBÀ

. 0211

.5682**

.1261
1 .0000

.6289*r

.3240*

.1049

-. 29 5s

-. 1825
.3540r

-.0646

BOEEÀ

.2523

.1300
-.2647
-. 1825

-.L442
.1107
.2656

-.L7 42

1 .0000
. 5200* *

.3189*

* - .01 *r

DÀTSEM

-.2831
. ot34

I . 0000
.1261

-.0817
.0924

-. 0824

-.2567
-.2647

.0052

-. 1082

SUPE,À

.0748

-. 1079

-.2557
-. 2955

-. 1852
.06 16

-.1191
1 .0000

-.t7 42

-.2365
-. 156 3

UREHÀ PBOHÀ

.1289 .t787

.3678* .3139*

-.0817 .0924
.6289*' .3240*

1.0000 .3150*
.3150r 1.0000
.3703* .2245

-.1852 .0616

-.1442 .1107
.2195 .3492r
.0244 -.2203

CHÀEÀ BOIIEÀ

.0782 -.1576

. 3871* .1440

. 0052 -. 1082

.3540r -.0646

.2195 .0244
3492* -.2203

.1432 -.0130
-. 2365 -. 1563

.5200*r .3189i
l. 0000 .1052

. 1052 1.0000

.001l-tailed Signif:
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Tableau 4 Partie Àrpon du Hacina

Correlations: vÀNHÀ

VÀNHA

SOLEÀ

DÀTSEI.{

REPEÀ

UREEÀ

PBOEA

ENTHÀ

SUPEA

BOEHÀ

CEÀEÀ

HOI,TEA

VÀt{EÀ

SOLHA

DÀTSEl,t

REPEÀ

UREEÀ

PEOEÀ

ENTEÀ

St'PEA

BOEEA

CEÀEÀ

HOI"tHÀ

N of cases:

1.0000
-. 1512

-.0628
.1974
.1630
.5374**
.0714
.0815
.2700*

-.0121
. 1537

.0714

-.o270
-. 3206*

.2886*

.3670*r

.2411
I 0000

-. 3351**
.2334

-.0048
.1198

90

SOLEÀ

-. 1512

1.0000

-.0136
.0839
.0052

-.L729
-.o270
-.0480
-.1385

.1895

.1059

SOLEA

-.1512
I . OOOO*r

-.0136
.0839
.0052

-.L729
-.o270
-.0480
-. 1385

.1895

.1059

DÀTSEM

-.0628
-. o136
1. OOO0

-.2886*
-.5437 *r
-.0751
-. 3206 *

-.26L2*
-. o876

.2884i

.1233

ST'PEA

. 0815

-. 0480

-.2612+
.0334

-. 1850

-.1602
-.335 1**
1*.oogo

-.1220
-.257 6r
-. 0743

R.EPEÀ

.1974

.0839

-. 2886*
1.0000

.1628

.170?

.2886*

. O33tl

.0166

.1348

.0545

BC'EEA

.2700r
-. 1385

-.0876
.0166
.1318
.2339
.233{

-.L220
1.0000

.1793

.0606

UREBÀ

.1630

. o052

-.5437r*
.1628

1.0000
.1564
.3670*r

-. 1850
.1318

-.0153
-. 1058

CEÀEA

PEOEÀ

.5374**
-.L729
-. 07 51

. r707

.1564
1 .0000

.2411

-. 1602
.2339

-.1660
-.0134

EOI{BÀCorrelationsr BNTEA

I-tailed Signif2 ' - .01 tt

-.0121 .1537
.1896 .1059
.2884i . r233
.1348 . O5/t5

-.0163 -.1058
-.1660 -.0134
-.0048 .1198

-.2576* -.0743
.1793 .0606

1.0000 .2993r
.2993* 1.0000

.001
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lableau 5

Correlations: VÀNHÀ

Pantie non a$arés6g@s de Niono

VÀNHÀ

SOLEÀ

DÀTSEI.T

R-EPE.À

UR.EHÀ

PBOEÀ

ENTEÀ

ST'PEÀ

BOEEÀ

CEAEÀ

sol,tEA

Correlations:

vÀltBÀ
SOLHÀ

DÀTSEI.t

REPEÀ

UREEÀ

PEOEA

ENTBÀ

SUPEÀ

BC'EEÀ

CE,ÀRÀ

EOME.A

N of cases:

I .0000
.1131

-. 1106

.3357*

.L777

.3166*

.27 18

.3505*

.3603*

.3920rr

.1630

ENTEÀ

.27L8
-. 0454

.1148

.2785

.1078

.4480**
1.0000
-.2648

.L922

.2439

.5038**

60

SOLEÀ

. 1131

I .0000

-.0305
.1008

-.2230
-.1176
-.0454

.2590

-.0207
.0770
.1285

SOLEÀ

.1131
1.0000**
-.0305

.1008

-. 2230

-. I 176

-. 045{
.2590

-.0207
.0770
.1285

DÀTSEM

- . 1106

-.0305
1 . 0000

-. o322

-.06 12

-.2163
.1148
. oo42

-. 1500

-.0804
- . 0011

SUPEÀ

.3605*

.2590

.0042

.0321

-.0998
.1008

-.2648
1 .0000

.L726

.1241

-.2L47

REPHÀ

. 3357 *

.1008

-.0322
I . 0000

.1841

.4191*r

.2785

.0321

.2301

.2788

.0938

BOEEA

.3503*
-. 0207

-. 1500
.2301
.1800
.3854r
.L9?2
.1726

1.0000
.'I 328'a

-.019 1

UREHÀ

.L777

-.2230
-. 06 12

.1841
1 .0000

.3750*

.1078
-.0998

.1800

. ts89

.0523

CEÀEA

.3920rr

.o770
-.0804

.2788

.1589

.3069r

.2439

.1241

.'t328r,
I . 0000

.1033

.001

PTIOHÀ

.3166*
-.1176
-.2463

.4191**

.3750*
1.0000
.4480r*
.1008
.3854r
.3069r
.L773

EOT,IEA

.1630

.1285

-.0011
.0938
.0623
.L773
.5038* *

-.2L47
-. 0191

.1033
1. 0000

l-tailed Signif:

a

. :r, r,;.rÈrid,;r+ :.ç..?'.'rr-h$,é'ffif*i*&iiiiilb,il*.,*sii#;i.,.i$''rcàlr,',à*r-sHirÉSidilililjlHb:.'
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Correlations: VÀNHÀ

Tableau 6

VAIIHÀ

sol.ItÀ
DÀTSEH

REPHÀ

URETIÀ

PHOHÀ

ENTHÀ

SUPHÀ

BOEHÀ

CH.AEA

BOI{EÀ

Correlations:

VÀNEÀ

SOLHA

DÀTSEH

REPEÀ

uREttÀ

PEOTTÀ

ENT8.A

SUPHÀ

BOEITÀ

CTIAHÀ

EOI,tHÀ

N of cases:

ll'Débougou

1.0000

-. 2684* *

-.3409*r
-.1190

.1189

-.0909
.2906*r
.t222

-.1013
-.2282*
-. 3395**

ENTBÀ

.2906.t
-.002 I

.0168

.L278

.2480*

.2t[18t
r.0000
-. 1604

.0333

- .09 10

.0817

150

soLSÀ

-. 2684* *

1.0000
.4112**
,2952* *

.2397 *

.37 27 **

-. 002 1

-. 1456

.4472'i

.4394*r

.3969**

SOLEÀ

-.2684**
1.0000*i
.4112*r
.2952**
.2397 *

.3727. *

-. 002 1

-.1456
.4472,*
.4394**
. 3969* r

DÀTSEM

-.3409*r
.4112**

1.0000
.2245*
.1451
.3155*r
. o168
.0483
.0855
.t242
.1416

ST'PBÀ

.L222
-. 1456

.0483
-. 0458

.0006

-.0933
-. 1504
1.0000
-.o572
-.0877
-. 2 190*

REPEÀ

-. 1190
.2952**
.2245*

1 . OOO0

.3452+*

.8613rr

.1278
-.0458

.2645**

.1416

.2577t*

BOEEÀ

-. 1013
.44721 *

.0855

.2645**

.2301*

.3575r*

.0333
-.0572
1.0000

.5673r*

.3758**

UREHÀ

.1189

.2397r

.1451

.3462'i
1. OO00

.4864**
'. 2 480r
.0006
.2301*
.1195
.1017

CSÀEA

-.2282'
.4394**
.L242
.1415
.1195
.1800

-.0910
-.0877

.6673**
1.0000

.5649*r

.001

PEOEÀ

-.0909
.3727ù*
.3155rr
.8613**
.486{r*

r.0000
.2{18r

-.0933
.3575i*
.1800
.2563*r

EOI{EÀ

-. 3395**
.3969rr
.1{16
.2577.*
.1017
.2563rr
.0817

-. 2 19or
.375grr
.56{9*'

1 .0000

l-tailed Signif: * - .01 **
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Tableau 7 HoIodo

Correlations: vÀNtlA REPIIÀ

.25L9*
-.0073
-.0495
1.0000
-.0192
-. 0158

.3375**

.1319

-. 1755

-. 1663

-.0133

BOEBÀ

. 3039r *

.0885

-. 3046r*

-. 1755
. 2837* *

.1759

-. 0211
. 0482

I .0000
.4876**
.2557*

r - .o1 t*

Correlations: ENTEÀ

VANHÀ

SOLHÀ

DÀTSEM

REPHÀ

UREHÀ

PHOHÀ

ENTEA

SUPTTA

BOEHÀ

CTTÀHÀ

HOMHÀ

VÀl'lHÀ

SOLITA

DÀTSEI,T

REPHÀ

UR.EHÀ

PHOHÀ

ENTHA

SUPIlA

BOEHÀ

CHÀEÀ

HOÈ{11À

I . OO00

.1670

-.4213*i
.2519*
.3422* *

-.o773
.5228**
. 2 308*
.3039**
.0236
.L767

.5228*'

.1439

-.2322*
.3375r*
.1740
.1305

1 . 0000

-. i426
-. 0211

-.1658
. r485

SOLBÀ

.1670
1. 0000

-.27 L6*

-.0073
.1928

-.0792
.1'139

-.0232
.0885

-. 0764

-.1157

SOLEA

.1670
1.0000**
-.27t6r
-.0073

.1928

-.o792
.1439

-.0232
.0885

-.0764
-.1157

DÀTSEM

-.4213**
- .27 L6r
I .0000

-.0495
-. 4058* *

-. 1887

- -2322*
- .2327 *

-.3045*r
.0157

-. 1162

SUPEÀ

.2308r

-.0232
- .2327 *

. 1319

-.0204
-.0524
-. 1426

1. 0000
. 0482

-. 1423

-. 1763

URETIÀ

.3422' )

.1928

-. 4058r *

-.0192
1.0000

.2903rr

.1740

-.0204
.2837*r
.0457
.1152

CEÀ8À

PHOHÀ

- -o77 3

-.o792
-. 1887

- . 0158
. 2903'*

1 .0000
.1305

-.0524
.1759
.0818

-.0224

HOI.THÀ

N of cases: 117 l-tailed Signif:

.0236 .7767

-.0764 -.1157
.0167 -. 1162

-.1663 -.0133
.0457 .1152

.0818 -.0224
-.1658 .1485

-.1423 -.1763
.4876** .2567a

1.0000 .2484*
.2484* 1.0000

. o01

rç,inrç""'r,,.çr'i{1fu*ilflf$À.:*.rrqæ*r*ir,i,i*i"*"*+s .'
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Tableau I

Correlations:

VÀI.IHÀ

SOLHÀ

DÀTSEM

REPTIÀ

UREHÀ

PHOT1A

ENTITÀ

suPEÀ
BOEA.À

cEÀEÀ

EOI{EA

Correlations:

VÀNEÀ

SOLT1A

DAÎSEII{

REPE.A

UREEA

PEOEA

ENTEÀ

SUPEÀ

BOEEÀ

CEÀEÀ

HOlr{HÀ

Xorrroularlr

vÀlrHÀ

1.0000
- .127 4

-. 1909*

-. 1380
. 2650* *

.1407

-. l80g*
.2880*r
.1566

-.0045
-.1892*

ENTEÀ

-. 1809*
.3347*r

-. 1367
.239 1* *

-. 0943
.0815

I .0000

-. 2743* *

-. 02 13

.0519

.24 19* *

SOLHÀ

- .127 4

I .0000

-.0589
.2849*,
.1053
.1436
.3347*r

-. 1653*
.0362

-. o143
.1708*

SOLBÀ

-.L27 4

I . 0000* r

-. 0589
.2849r*
.1053
.1435
.3347**

-.1653r
.0362

-. 014 3

.1708r

DÀTSEH

-. 1908*

-.0589
1.0000

.1290

-.0325
-.1371
-. 1357

-.2078r
-. 3671rr
-. 1382

-.0443

ST'PEÀ

.2880r*
-. 1553r

-.2078*
-.1071
-.010?

.0818

-.27 43+t
1. 0000

.2303*r

.0523

-.2280r r

R.EPHÀ

-. r:ao
.2849 * *

.1290
1 . OO00

.0348

. o162

.2391**
-. 107 I
-. 1950*

-.2315**
-. 0005

BOEEÀ

.1566

.0362

-.3671**
-. 1950*

.1210

.0446

-.0213
. 2303* r

I .0000
. 5699r *

.1764*

UREHÀ

.2650* *

.1053

-.0325
.0348

r.0000
.2947**

-.0943
-.0107

.1210

-.0095
-.1839*

CHÀHÀ

-.0045
-.0143
-. 1382

-.2315ri
-.0095
-.0622

.0519

.0523

.56ggr*
1.0000
.2787'r

. 001

PHOHÀ

.1407

.1436

-. 137 r
.o162
.2947 * *

r .0000
. 0815
. 0818
.0446

-.0622
-.0487

80ttHÀ

-.1882r
.1709'

-. 044 3

-.0005
-. 1839'
-.0487

.2419**
- .2 28O, a

.1764*

.27 87. .
I .0000

I
ri,

I
',, .l

I

I

I
\.j:.,

I

N of cases: 210 l-tailed Signif: * - .01 **

r**tn;r'*ùilûnrbliir*cîrd *d t@;trsli1{àflÛiin"*t{**i*sh.. :,
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Tableau 9 Partie Àrpor du xacina

Correlations: VANHÀ

Correlations: ENTIIA

VÀNHÀ

SOLHÀ

DÀTSEM

REPIlA

UREHÀ

PHOHÀ

ENTHÀ

SUPHÀ

BOEEA

CHÀHÀ

HOMTI.À

VÀNHÀ

SOLHÀ

DÀTSEM

REPHÀ

UF€HÀ

PHOHÀ

ENlHÀ
SUPtsÀ

BOETIA

cHÀHÀ

HOI.IHÀ

I . 0000
.29 I4*

-.0897
.1525
.L777
.1841
.0713
. 4002* r

.2L64
-.0334

.0549

. 0713

-. 1499

-. 0003
.1504
.0393
.3776**

I .0000

-.0133
.1602

-.0420
.2275r

SOLHÀ

.29L4'
1.0000

.0082

.0030

. 1662

.1989

-. r499
. 1319

-.0720
.0800
.0880

SOLBÀ

.2914r
I .0000. *

.0082

.0030

.1562

.1989

-. 1499

. 1319

-.0720
.0800
.0880

DATSEM

-.0897
.0082

1.0000
-.3214**
-. 1955

.0589

-.0003
-.t723
-.1095
-.o372
-. 24 18*

SUPTIÀ

.4002**

.1319

-.1723
.0848
.0698
.1002

-.0133
1.0000

.0048

-.2655*
-.1861

REPEÀ

.1525

.0030

-.3214'
1.0000

.4013'

. 08l7

.1504

.0848

.2140

.0420

.3493*r

BOEEÀ

.2L64

-.o'120
-. 1095

.2140

.o377

.1109

.1602

. 0048
1.0000
.4528i'
. 2 380*

UREHÀ

.L777

. t662
-. 19 55

.4013.r
I .0000

.2284+

.0393

.0698

.0377

-. 0543
.224La

CEAEÀ

-.0334
. 0800

-.o372
.o420

-. o543

-. 0892

-.0420
-. 2655*

. 4528'*
I .0000

. r987

.001

PHOHÀ

. r841

.1989

.0589

.08r?

.2284r
I .0000
.37?6rr
.1002
.1109

-.0892
.0868

HOI'tgÀ

.0549

.0880

-.2418r
.3493r*
.224L1
.0868
.2275*

-. 186 1

.2380*

.1987
1.0000

N of cases: 109 1-taiLed signif: * - .01



I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



I
I
I
I

:!l

dil
it

ÀilNEIG 2

Ànalyse économisre de Ia production rizicole

à I'échelle des villages obsenrés

I
I
I



I
I
t
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
t
I
I
I



-7 A-

COUT UNITÀIRE DES INTRÀNTS PÀR VILI,ÀGETableau t

I
'I

rIt-
I

Ir
I
tlll
. I

Urée

Fcfa/Kg I rcta/rg Fcfa/Kg

I Phosphate

I

Semence

achetée

r22

I Semence

I auLofournie

luroHo

Niono (kn26 )

Nango

l.{ourdiah
Bagadadji
Kouia N'Golobala

Werekela
ltedina ( kn39 )

13r
128

124
L25

112

t24
113

115

126

t46
140

r50
142
L47

144

146

87

87

87

88

125

125

125

79

129

80

111

116

130
t29

92

L26

70

98

78

74

101

80

66

70
99

t27
84

69

87

I

Tiemadeli (85)
Kanansako
Baniserela (82 )

Daba (ND16)

Herenakono

113

119

110

111

133

L45
133

135

148

r32
144

130

132

66

70

92

90

70

70

70.

70

70

81

124

79

95

MOIÆDO

Maniale
Touba
Hissira
Diakiware

Niassoumana
l,tedina coura
SokoIo
Dogofri Ba

Markala Coura
Dia Coura
Sikasso coura

L22
90
74

105
101

88
104

139

126
114

65

70
70

70

74

70

70

70

86
78

70
92

86

74

82

74

110

81

70

Foula Bougou
Niaro Coura
Kankan
Sansanding coura

70

70

70

70

I rcfa/xg Pcfa/Kg

NDEBOUGOU

KOUROUUÀ

90
113

111

112

114

113

ll3

r12
113

123
123

116
132

128

132

134

130

t29

L27

131

140

L27

luacrn.e,

Tongolo Coura
OuIla

113

1r2

132

L29

135
134

75

70

88

74

i",,+r.a:c:.${r;a*Êiidffifiiâ*ià,.r-+..;ir.,ri:'..çi.,p6i,;.,j,.qiq;}ri}i.',';;-i.tiriii*iiÛhi$irqâÊiÈÊvÈ" ti'u:'.r'"i",.
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I semences lsemences I

I achetees l.Rutofournies J

I lt ./sem. tor.lr /sem. tor. I

lnroxo | | |

Tableau 2
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REPARTITION DES ÎYPES DE SEITENCES UTILTSEES
POUR CHÀQUE VILLÀGE ( pouRcENTÀcE 

)

Niono (kn26)
Nango

ttourdiah
Bagadadji
Kouia tl'Colobala 

I

I.Ierekela
Medina (kn39)

NDEBOUGOU

Tiemadeli (85,
Kanansako
Baniserela (82)
Daba (ND16 )
Eerenakono

Maniale
Touba
Itissira
Diakiware

KOUROUMÀ

Niassounema
Medina Coura
SokoIo
Dogofri Ba

l-larkala Coura
Dia Coura
Sikasso Coura

gIlÀCINA

FouIa Bougou
Niaro Coura
Kankan
Sansanding

Tongolo Coura
OuIla

47

13

81

10

73

100

98

53

87

19

90

27

L7

93

47

19

9l
39

45

100

100

83
7

53

81

9

5t
55

34

38

7

s5
52

20

35

66

62

93

cs
48

80

65

95

28

69

96

5

72

31
tl

22 
1

7l
78

93

coura I
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Tableau 3 CHÀRGES DES INTRÀNTS PÀR HECTÀRE

PÀR VILLÀGE ( EN FCFÀ )

I Uree i ehosphate
I

I

lrcre / na IFcFA ,z ,,.,

sem. I sem.

Àchetées lauto-
I fournies

Semences

totales
Total

intrants

I r'cra / ha lrcra / na lrcra / tra lrere / ha I

NIONO

Niono (klr26 )

Nango

llourdiah
Bagadadj i
Kouia N'Golobalal

Werekela
l,tedina ( kn39 )

I noenoucou

Tienadeli (85)
Kanansako
Baniserela (82)
Daba (ND16)

Ileremakono

lr.{orÆDo

Maniale
Touba
l.lissira
Diakivare

I xounoune

Niassounana
tledina Coura
Sokolo
Dogofri Ba

Markala Coura
Dia Coura
Sikasso Coura

Foula Bougou
Niaro Coura
Kankan
Sansanding Coural

I tongolo coura 
I

I ourra 
I
t

8968
87 69

5924
6527

919 I

2L982
19976

19 348

13623
1137 5

8824 |

11s12 
|

407 I
1906
7 905

1510 |

r4se2 |

3645
20882

6920

3334
15966

5287
8328

6324
64 14

758
1 I005

9896
3375
6709

903
10855

29 50

306

e118 |

41le I

4L2L
9531
1843

1 1204
r 1502

I 1965
1009

5543

7 589

830
62L5
5627

748t
8204

10709
6 378

6258
1082 1

8488

7 980
2 333

449 I
7 051

8192
114 37

9748

10728 |

18710 I

11204

11502

15610

2L892
12463

LOg22

16796

11502

13954

13804

146r8
11468
r7383
r6165
14 198

1519 7

8883
13188

7 44L

7357

1{ 176

6975.

44634
38840

37 692
35422
32293

23e43 I

3e848 I

29255
283. 1

26230
35348
297 05

2 5648
36704
33058
2392s

2 3559
2979L
24848
33179
29349
247 36

30442

19601
26882
2 1889
izzzs

29458
2 1688

80c,-
r!5 : t

67 37

LOg27

107 79

5808

4539

7 168

7674
8045
6 315

6t27
10497

577L
7505
646 3

846 3

7898
9032

fl'9

4778 |

8ss I

e3ee I

5120 |

I HÀCINÀ
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TAbIEAU 4 CHÀRGES PÀR TYPE D.INTRANTS PÀR KG DE PÀDDY PRODUIT

PÀR VILLÀGE ( EN FCFÀ )

urée I ehosphate

I

I

Semences
achetées

Semences

Àuto-
fournies

Sernences

totales
Total

intrants

Niono ( kn26 )

Nango
4.8
4.2

3.7
3.3

L.2
.7

1.2
.7

9.7
8.3.o

lrere / kq lrcre / xq lrcra / kg lrcra z 19 lrcre / ts lrcra / kq I

I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I

n

:
Mourdiah
Bagadadj i
Kouia w'eotobalal

6.8
4.4
4.3

3.6
3.3
4.2

1.tl
.6

3.0

1.4
3.0

.7

2.9
3.7
3.7

13.2
11.3
L2.2

4.3 |

4.0 I

.8 |

s.l I

4.4 |

1.4 I

5.2 
|

6.s I

11.? 
|

13.e I

2.L
3.4

Tiemadel:i (85 )

Kanansako
Baniserela (82)
Daba (ND16 )

Beremakono

3.1
4.8
2.2
4.3
4.2

3.1
4.4

. 1.7
4.6
3.6

1.4
13.8
3.1

3.9
6.2
4.4

.7
2-5

3.9
6.2
5.8

14.4
5.6

10. 1

15.4
9.7

23.3
r3.4

Maniale
Touba
llissira
Diakiware

20.9
23.2
18.2
14 .9

I xounouun

Niassouna.ma
t4edina Coura
SokoIo
Dogofri Ba

Markala Coura
Dia Coura
Sikasso Coura

L5.2
13.7
12 .8
19 .2
18 ,9
13. 3

1'1 .6

8.6
18.5
18.5
15. I

17.e I

8.e I

Foula Bougou
Niaro coura
Kankan
Sansanding coura

Tongolo Coura
OuIla

Werekela
l,tedina ( kn39 )

NDEBOUGOU

MOrÆDO

5.5
6.9
5.9
3.6

2.9
3.3
3.9
4.7
{.1
3.3
5.0

2.5
5.2
5.5
7.4

Ir.8 |

3.? |

5.5
5.7
5.9
2.6

3.4
3.7
2.9
4.5
4.4
2.4
2.3

2.2
4.3
6.7
L.2

4.s !

2.3 I

2.7
10. I
2.9
5.2

4.1
2.9

.4
6.4
6.4
1.8
3.2

.4
7.5
2.5

.3

2.e I

.3 |

6.2
.5

3.4
3.5

4.8
3.8
5.5
3.7
4.O
5.8
4.1

3.5
1.6
3.8
6.2

5.7 |

2.s I

8.9
10.6
6.3
8.?

8.9
6.7
5.9

10.1
10.4
7.6
7.3

3.9
9.1
6.3
5.4

8.6 I

2.8 |

I MÀCrNÀ

I
l



Tableau 5:
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Redevances EÀU et BÀÎTÀGE

par hectare et Par unité de Produit

lRedevance I

I eau/ha I

Battage I Redevancel Battage
/ha leau/kg I fkq

I nrouo

Niono (kn26)
Nango

ttourdiah I

Bagadadji I

Kouia N'Golobalal

Werekela
l{edina ( kD39 ,

NDEBOUGOU

Tiemadeli (85)
Kanansako
Baniserela (82)
Daba (NDf6)
Beremakono

I'torpDo

Haniale
Touba
Missira
Diakiware

KOUROUIIÀ

Niassounana
ltedina Coura
SokoIo
Dogofri Ba

l.larkala Coura
Dia Coura
Sikasso Coura

I,IÀCINÀ

Foula Bougou
Niaro Coura
Kankan
Sansanding Coura

Tongolo Coura
oulla

4 1996

40848

28000
28057
27903

26833
28388

28000
27958
28000
29675
24202

27910
27950
27 t90
28055

26 101

27586
25452
28209
28000
27806
279L6

28000
14000
28000
30 164

14000
14 513

24078
21112

14015
13642
11617

10735
12810

147 15

10055
13801

5874
11691

6625
8267

10590
7 629

7235
10625

8359
8026
8529
8l?8

11209

I 1773
7022
5366

5433

8081
8951

9

9

5

5

10

9

11

13

10

5

4

4

5

5

10

15

10

20

l3

22

18

15

18

5

5

6

5

5

5

5

4

5

5

5

4

5

5

tl

5

5

5

5

5

L7

13

13

L7

18

15

13

t2
10

24

28

5

4

8

6

a'+,.*i,,i+{,trtr",rr:ç**È*ti*l$b***!q-.uor^*iâ$li5*liFÈrir:.i st:'84r-r:rgxÂù6}4,*c}":: ,,,,.iii:*rr;,,us,{*;ii*iffii!iir*ir"".rd4tj"h;r.:risr',"1*liirll*irrictrrtiti*h,
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Tableau 6
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Àmortissements, entretiens et locations d'éguipenent
par hectare Campagne l9g9/90

.J I
I
I
t
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

| Àmortisse- | Entretien
lments I

I rotar 
I

| équipement 
I

6000
6328

5428
7519

4836 I

8018 |

7854
6071
5543
6886
3690

5882
5499
9622
5707

6509
3053
5945
3013
4481

'1830
4667

7569
4393
3654

s8s2 I

7222 |

I Locations
I
I

lrera / na lrcre / na /ha

Niono (km26)
Nango

Bagadadji 
I

Kouia 
I

N'Golobala 
I

l{erekela 
I

Medina l|<mr9 1 |

N'DEBOUGOU

Tienadeli
(85 )

Kanansako
Baniserela (82)

Daba (ND16 )

Eereuakono

l{aniale
Touba
ilissira
Diakiware

Niassounâ.na
l{edina Coura
Sokolo
Dogofri Ba I

llarkala Coura I

Dia Coura 
I

Sikasso Coural

Foula Bougou
Niaro Coura
Kankan

Sansanding
Coura

Tongolo
OuIla

4600
456 3

5233
67 16

397 6

3870 I

6401 
|

649 I
4779
3262
33 19

2549

3 311

3876
6288
2755

1400
L724

195

L223

774

318 |

1616 I

1364

1292
1465
1803
612

t97 2

1343

1898
498

322

64s I

I

2869
2229
2807
2136
3904
3273
3326

142 1

811

3138
719
540

LzL4
1049

1e7 I

167s I

599
280

1437
2t154

22L9

13

129
37

344
292

44s I

I

58 18

184 2

3042

247 6

s241 I

ss65 |

Hourdiah

I{ÀCINÀ

Coura I
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Tableau 7 Àmortissements, entretiens et locations d'éguipement
par unité de produit Caqpagne 1989/9O

lamortisse-lEntretien lr.ocations I Total I

lnents I I léquipenentl

lrera / rg lrcna / ks lrcre / kq lncre / t<s I

Niono (lqn26 )

Nango

t{ourdiah I

Bagadadji I

Kouia I

N 'colobara 
I

t{erekela I

ltedina (h39 ) |

N.DEBOUGOU

Tiemadeli (85)
Kanansako
Baniserela

(82 )
Daba (ilD16 )

Eeremakono

luorooo

t{aniale
louba
Hissira
Diakiware

KOUROUTTARY

Niassounama I

lledina Coura I

Sokolo I

Dogofri Ba I

l,tarkala Coura I

Dia Coura I

Sikasso coural

luacrne

Foula Bougou
Niaro Coura
Kankan

2.3
2.6

L.2
2.2
L.2

1.8
2.L

1.5

1.9
2.3

1.0
1.0

2.6
1.3
2.6

.1

.4

.3

1.3
1.3

2.4
2.8

1.9
2.4

1.9

.5

.7

.5
I.2

.3

1.6
.8

1.0
.3

.9

.4
L.7

.4

.3

.7

.5

.3
l:2

.2

.5

.2

.8
1.5

1.5
.0

.1

.o

.2

.1

2.7
3.3

2.1
4.5
1.6

2.7
2.4
3.5
1.7

1.9
1.0
1.5
1.3
2.5
1.8
1.6

4.8
3.5
5.3
3.6

tt.3
1.4
3.1
1.8
2.9
2.6
2.2

.4

.8

.2

.4

.9

.3

3.3
3.0
3.1

3.5
3.0

Sansanding
Coura

longolo coural
oulla I

2.3

3.2
2.3

3.2
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Tableau 8 Réurunération du facteur TRAVÀfL

par hectare et par unité de Produit

I salaires I travail I racteur
| | famitial ltravail

I salaires I travail I racteur
| | fanilialltravail

I Hrono

Niono (kn26)
Nango

19059
18804

2884
88 13

2 131

L728

2034
851

2994

597

6932
29A7

8054

509 3

872
2455
4153
3451
2273
3084

242t

4849 1

46735

34L27
37809

307 47

I rzsaz

I ztzte

23401
14828

2L624
169 17

15872

16060
22750
20119
23841

284L7
16567
13554
23345
25075
256 10

2O'148

25592
27909
28656

I

I resan

| 2?468

I rsrro

67550
65539

37011
46622

32525

I rrzro
I zsere

25532
16556

23658
17768
18866

16656
29681
23106
31895

33509
17{39
16009
27498
28526
27883
23532

27780
29228
30464

I

| 2076s

I zzru
I azotz

10.5
10.0

12.O
12.1

11.6

8.6
10.3

8.1
8.0

8.0
11.1
7.2

L4.7
1{.0

4.1
4.0

1.0
2.8

.7

ttourdiah
Bagadadji
Kouia

N'Golobalal 1878

tùerekela I ZZos
uedina 1urs1l 620

N .DEBOU@U

1.1
.2

.7

.9

.8

.6
1.4

.5
4.4
1.6
5.0

3.3
.tl

'1. 3
2.4
2.2
L.2
1.5

1.0
.9

1.6

2.2

.3
2.8

13. 1
14 .4
11.1
1tl.9

13. O

14.9

12. 3

e.6 |

lo.s I

8.8
9.0

8.8
11.7
8.5

13.6
18.8
12.8
19 .9

21 .9
8.0
8.4

16. I
18.3
15. 2

11.3

il

I
I
il

I

Tienadeli
(85 )

Kanansako
Baniserela

(82 )

Daba (ND16 )

Herenakono

r{olpDo

tlaniale
Touba
Hissira
Diakiware

Niassoulaarna
Hedina coura
Sokolo
Dogofri Ba

llarkala coura
Dia Coura
Sikasso Coura

18.5
7.6
7.1

13.7
16. 1

13.9
9.8

11.2
L9.2
24.6

17.O

16.6
L4.4

L2.?
20. I
26.L

I nacrne

Foula Bougou
Niaro Coura
Kankan

Sansanding
Coura

I

1e.2 |

16.9
L7.2

Tongolo coural Cee

oulLa | 6762

lfaniriatltravail I
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Tableau 9 Rémunération du facteur CAPITÀL

par hectare et Par kilo de PaddY

t
I
I
t
I
l

I rrais lcoot d'oppl
I financiers I fonds I

coût
capital

I rrais I

I financiers I

ll
Coûts
fonds

proPres

Niono (ht26 )

Nango

ttourdiah
Bagadadji
Kouia N'Golobalal

N.DBEOUGOU

lienadeli (85)
Kanansako
Baniserela (82)
Daba (ND16)

Eerenakono

I{OIÆDO

ttaniale
Touba
l,iigsira
Diakiware

KOT'ROUI.IÀRY

Niassounana
l,iedina coura
Sokolo
Dogofri Ba

ltarkala Coura
Dia Coura
Sikasso Coura

HACINA

1807
908

12 18

1455
1323

871
2652

77L
43

234

626

285
1670
216 3

738

807
430

422
7t2

1884
120

3328
691

1493
576

618
1437

1532
2089

2250
227 L

L254

15 10

1436

3798
3260
3010

26L2
1046

1866
782

L7 46

1 137

1070
1038
2477
L842
1566
1315
1894

10 19

1229
129 3

L697

1898
176 3

3339
2997

3468
3726
2577

2482
4087

4570
3303
3244
26L2
1673

2 151

2452
3909
1875

L877
1468
2477
2264
2278
3 199

201{

4347

19 19

2786
227 3

25L6
3200

.3

.0

.1

.3

.5

.2

.2

.5
1.0

.1

1.5
.5

1.3
.5

.8

.7

.5

1.. 3

1.8
1.1
1.7

.5

1.6
1.8
t.2
1.7

.8

1.8
1.5
2.2
L.2

.4

.5

.5

I

I

I

I

I

I

.7

.5
1.3
1.1
1.0

.7

.9

L.2
.7

1.3
1.3
1.5
1.7
l.o

1.9
1.3
2.4
2.1

.4

.8
1.1
1.6

Foula Bougou I

Niaro Coura I

Kankan I

Sansanding Coural

longolo Coura
OuIla

I.t
.7

1.5
1.3

Iilerekela
Hedina (h39 )

''',.+*..,..l.li.È*ii#ËûJiiidÈsi&iiifi**r8:*,;'1.:.,'i:.1.,e*iilffi:)Èl*l***uê&rlcl5uilxg*+.i',..,.o.iÆ{,.i.;lr'#,*..
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Tableau 10 Productivités des
Parcelles simple

-87 -

sutrrerf icies rizicoles de casiers
culture Campagne 1989/90

leroauitl coOt lvaleurl coOt
I brut lconsommafajoutée ltravail
I Ztra ltions I ltra I Zna

I coût Inésurtarl
lcapital | |

I Ztra I Ztta I

lHrollo

Niono (kn26)
Nango

t{erekela I

l.tedina (kD39 ) |

N'DEBOUGOU

Tiemadeli
(Bs)

Kanansako
Banis. rela

(82 )

Daba (ND16 l
Heremakono

f uorooo

l,taniale
Touba
l.tigsira
Diakiware

KOttROtilÀRY

Niassourâna
l.ledina Coura
Sokolo
Dogofri Ba
l{arkala Coura
Dia Coura
Sikasso Coura

luacrwa

I roula Bougou

I Niaro coura

Kankan
Sansanding

Coura

I tongolo coural
I artra I

l{ourdiah I rsSAZa
Bagadadji I ersoes
Kouia 

I

N'Golobalal 185951

322270
327989

143693
1986 12

203180
129042

18879 I
106270
1549 24

85768
1 10767

126852
112090

106959
152459
132983
I 19509
108889
128560
r46242

159650
101916

81594

? 5706

115616
171393

1 16708
107087

85135
92563

76885

79989
71963

73573
76840
73425

611988

78430

80199
65316

62738
7 1055
6r371
7 1784
70358
63426
7322L

56943
52298

205562
222t97

114692
131204

109056

L2LO72
37079

1152 18

29484
83799

20780
32337

46653
46775

4422L
81{05
7L6L2
47725
38531
65235
7302 1

92707
496 18

67550
65539

370 11

46622

32625

1e7eo I

2e8e6 I

3339

2997

3458
3726

2577

I 3467 3

15349{

7 42L4
80317

73853

6634? | nUe
88235 | rrOrZe

2482 | sso74
{087 | 76393

583'19 23246

21096

I seere I sesra I

I sz:re I rre:sz I
tl'l

2s16 | 2S{6S
32oO I ZCrOO

I

25532
16556

23658
I7768
18866

16656
29681

23106
31895

33509
17439
16009
27498
24526
27{à83

23532

2?780
29228

3046{

20765

27e34 |

42oe2 |
,I

37 3'l
3303

2L7 4

2612
1673

2L5L
2452

3909
1875

1877

1468
2477
2264
2278
319 9

2014

43{7
r9 19

2786

2273

88679
37220

88862
9598

63235

L972
204

19638
13004

8835
62{98
53126
L7962
7727

34r53
47 t74

I
i

60580 i

18{7r i

-1000'l

-1942546 10



Tableau 11 Coûts et
ParceIIes
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narges de Ia production rizicole de casiers
sinple culture Campagne 1989/90

I eroauit
I unt
I txs

I corit I valeur I cont
lconsomma I ajoutée I rravail
ltions I tys I txg

I coOt lnésultatl
lcapital I I

| lks l/ug I

Niono (kn26)
Nango

70

70

70

70

25

23

45
47

40
41

4L

15

14

10

11

9

9

9

t2
9

29

33

llourdiah I ZO

Bagadadji | 7o

Kouia I

N'Golobala | 7O

Werekela

30

29

29

13

15

L2

26

25

28

32

31

38

39

27

27

N'DEBOUGOU

Tiemadeli (B5l
Kanansako
Baniserela

(82)
Daba (ND16 )

Eeremakono

luorooo

Maniale
Touba
ltissira
Diakiware

KOUROUUÀRY

Niassouna.ma
tledina Coura
SokoIo
Dogofri 8a
llarkala Coura
Dia Coura
Sikasso Coura

Foula Bougou
Niaro Coura

Kankan
Sansanding

Coura

Tongolo
OuIla

70

70

70

70

33

6

28

2

0

11

I

70

70

70

70

70

28

39

27

51

33

42

31

43
19

37

L7

20

26

29

29

37

38
28
25
35

35

31

20

I
2

1

70
70

70

70

70

70

70

53

50

44
i[1

41

33
32

42

45

35

35

29

36

L4

19

13

20

22

I
I

16

18

15

11

L2

20

2

2

2

I

1

1

I
I
1

2

1

6

29

28
t1

5

L9

23

70

70

70

70

41

34

36

19

27

13

205070

2070

-9

-2

26

19

3{
2l

L7

L7

77

30

l,ledina tt<nggt I

Iuacrna

coura 
I



Tableau 12
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Revenusrizicolesetdiponiblesmonétarisables
Ensem.bIe des parcelles campagne 1989/90

t
I
I

(

I -. "( ^

1 l9?9 I
1i9 ?:|7

- ( i,t,i .i

1O586tl

t:

fi

Jr

--..I

]i

j,

r

$

$

F
ïjf
$
-

r
:.,H

l

l.l;,

Revenu I Revenu

casier ltrors-
I casier

Surfaces
casiers

I surfaces
I hors-
I casiers

t neir"nu

I total
I riziéole

lconsonna-
Ition de

I uase

I oispon. I

I nànètàii-l
I sabie' I

F--F 

--
lrcrÀ I tra lrcra / na I Hâ / hbr I sâ' / hbt lrerÀ' / hà' lrcra /

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I,

I

nuti rcbl

{ôiôÈ'
siiis'

4iiia-
saûatl

/ hbtl

Inroxô |

l-!
I o"ipll ( kn26 ) I

I Nanqo I

184696
,"1-

202?58

? 42çç
107 104

- -. ti ^

11816 {r ,. : ':.

5s308
:

1 12951
286 16

.. i ,. ,
8006 1

19898
23736
41503
37982

''-.; :.
s783{

110379

1114âi'
ia\q'5:'
3s'ààI'

riSbâ |

41ii?'rQr.9c
39699-

23000
23000

ztdoo'
zgôbo
2idbU

I zrôôo

I 23ôoo

26585
ztaie'

ziEbtiii
2o$iil
ràebiu

. o1'

.0ô

. ôT'

zzeite' I

I

'r,.59
.51

I zirsb
I rieÊ2

'l,r'.1,.: l' - itl',)
T.ienadeli (85)
K_anansako

li.1; l:. l, :1,
Baniserela (82)
Dab;-(ND16):'., , :

Eeremakono

rb'ô'oib'
riiioo'

zzdot,'
zg?b'o
s'z;2'ie

44329
56794
erlir-

35118

.49

.'5'7'

.'39

.au'
- ri).50
..i,.

.42

.'55

.cË

.aa
;a,1'

.'43

.03

.19

.'19

.'lt'

.ou'
i,!,

.04
i,,

.05

1987?

55'à'63

cbbiÈ
tiili
rbb'ài'
zt1eij
rireci'

. ob'

.bi

.02

.2t

.03

6'8372

risàË'
4È'tlb
2-t rls
s'ôtà2

eBss
2L729

'' l

2'3838:r:q,::
32993

23000
23oOO

23000
23000
23000

23000
23000
23oOO

23000

23000
2 3009
2300b
zs0ôo
z'rôoo
zgôoo
23000

2'3000

2 30oo
irbùô
23000

23000
23000

-L54:4?!

-12?1
838'

eôba-

qstizL
rbb$Ëf'
:iatb:

4a15:'
ssgâz;

-3r2'3''
33663
1792'5'

6'3'i6'

-e!ôc'
slt'3

1b6{5

ttaniale
rgqba
l{issira: | .'
Diakiware

.33

.53

.46

.'67

.24

.09

.09

4"34''ôô'
|, (.t': i: .:

60794
t'iïiô'
tiiiil
r'rtsii'

-1 1ii .t

7 1765
t'iiô'd'i

MÀCINA
t
I

-l
Tg"l" Bgugou

Niaro Coura
Kankan

.'01
87191

:;- i,:
47608

_ _:<,-'r
19945

. i.r(,1.
18099

39492::
23369

93r3
1'7 09

I 229.r.6

I 3ee1r-

tiaiz'
sHgt

-1368?',
-1sz9t

| -e81
I relir

4'9050


