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INTRODUCTION

Cette étude sur l'économie rizicole des exploitations de l'Orffice du Niger fait suite à à trois
études précédentes portant respectivement sur les campagnes 198288, tgAe/eg, l969/99.

Cette dernière étude intègre les données de recherche obtenues au cours des trois
dernières campagnes (superficies, tailles des familles, niveaux d'équipement) et fait la synthèse
des principaux résultats (rendements, coûts, revenus) afin de mieux évatuer l' évolution
économique récente des systèmes de production.

Nous rappelons que I'objectif initial de cette série d'études est l'analyse comparative des
coûts de production du paddy et des revenus des producteurs entre les ùittérentés zones de
l'Otfice.

Compte-tenu de la libéralisation du marché du riz et des perspectives de réduction et de
suppression du prix minimum "garanti" par les rizeries, l'étude s'est égatement intéressé au
cours des deux dernières campagnes aux conditions de ta commercialisatiôn dans le circuit privé.

Initialement réalisée par une équipe de la DPE de l'lER sur financement de la CCCE,
cette étude bénéficie depuis 19e9/90 de la contribution technique de la Division de la Santé
communautaire de l'lNRSP, sur financement FAc, GTzet FED.

Cette contribution a permis de doubler ta taille de l'échantillon, qui est devenu ainsi
représentatif de toutes les zones de I'Office, et d'ajouter aux objectifs initiaux un volet santé
publique : l'impact socio-économique de la birharzioze.

Cette dernière étude se compose de trois volumes distincts.

Le premier volume évalue la production rizicole de la campagne 1990/91 et analyse la
valorisation de cette production: utilisation, conditions de mise en maiché.

Le deuxième et présent volume détermine les coûts de production et analyse les résultats
économiques des exploitations en fonction de ces coûts et du niveau de valorisation de la
production.

Enfin, le troisième volume analyse les déterminants des performances techniques et
économiques des exploitations de l'Otfice du Niger, et, plus particulièrement, l'impact de la
bilharziose .
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1. ANALYSE DES CHARGES

1.1. Charges variables des intrants

1.1.1. Les semences (tableau 1)

- Les semences utilisées demeurent très largement auto-fournies par les
exploitations, y compris dans les zones intensives qui pratiquent la technique du
repiquage.

Lorsque le stock d'auto-consommation est insuffisant pour l'hivernage (zone de

Molodo et Kouroumary), les exploitations achètent généralement à l'A.V. des semences
tout-venant à un prix qui varie de 75 à 85 Fctalkg.

Dans certains cas, elles s'approvisionnent au Fonds de Développement Mllageois,
via les AV, en semences sélectionnées, notamment la Gambiaka. Gette stratégie d'achat
se développe essentiellement dans la partie zone de Niono car la Gambiaka se vend sur
ce marché 1O à 15 Fcfa/kg de plus que la variété BG repiquée.

Les quantités totales de semences utilisées reflètent les pratiques culturales
majoritaires dans une zone donnée. Les zones non réaménagées ont encore largement
pratiqué le semis à la volée pendant la campagne 1990/91 (150 à 170 kg/ha) et les
quantités de semences utilisées ont par conséquent peu évolué au cours des quatre
dernières années.

Dans les parties repiquées, les quantités de semences utilisées sont nettement
plus faibles. Ainsi, la consommation est en forte diminution dans la partie Arpon où le
repiquage progresse fortement, mais reste stable dans la partie Retail qui pratique
totalement le repiquage depuis plusieurs années.

- Le coût unitaire des semences auto-fournies est estimé à partir du prix de

valorisation moyen du paddy au cours de la campagne de commercialisation 1990/91 (voir

tableau 7).

Compte tenu de ces coûts, les charges moyennes par hectare varient de 10.000
Fcfa/ha à 13.000 Fcfa dans ta zone non réaménagée, et de 6000 à 7000 Fcfa dans la
partie réaménagée de Niono.

Tableau 1 Charge en senence6 sur.parcelle de casiers en simple culture
Campagne 1 990 (Kg/ha)

NIONO NDEBOUGOU MOI.OM KOI,IROIJ}IÂ HACINA OFFICE

Retail Arpon Non réam. Non réan, Non réan. Non réan. ÀrPon Non réan' EnsenbleI
I

Auto-fournie
( ke/ha )
Prix unitaire
( Fcfa/kg)
Achetée
( Kg/ha)
Prix unitaire
( Pcfa/kg)
Ensemble
( rcfa/kg )
Prix unitaire

64

81

11

80

75

8'l

62

76

23

86

86

108

74

43

116

151

85

148

72

I
99

156

73

94

73

54

105

148

87

1',t7

71

49

93

166

78

120

71

5

107

124

74

127

72

6

115

133

74

114

73

26

100

141

78

9755683'l61 40I CharÊe totale
( Fcfà/hectare )

12755 1 1678 12947 I 3052 9240 11055

I
I
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1.',.2. Les fertilisants (tableau 2, graphiques 1 et 2)

Bien que la fertilisation se soit nettement améliorée dans les zones non

réaménagées au cours des quatre dernières années, les doses utilisées restent encore en

deça des normes prescrites par l'encadrement pour le semis à la volée (60 à 80 kg

d'uiée/ha pour 100 kg/ha vulgarisé; 40 à 60 kg de phosphate pour 75 kg/ha wlgarisé).

Seule la zone de N'Débougou atteint le niveau prescrit de fertilisation en urée.

Dans les zones de repiquage, la fertilisation demeure nettement plus élevée
(environ 175 kg/ha d'urée et 115 kg phosphatelha au Retail, 130 kg/ha et 90 kg/ha en

zone Arpon).
Si la fertilisation en urée y est stable au cours des trois dernières années, la

fertilisation phosphatée a fortement progressé dans la partie fupon, cela en relation avec

Ie développement récent du repiquage dans cette zone.

Le coût unitaire des fertilisants par la filière du FDV (Fonds de Développement
Viilageois) était de 100 Fcfa/kg d'urée et 123 Fcfalkg de phosphate. Certains villages ont

cependant pu être approvisionnés en phosphate à 1 '12 Fctalkg à partir de stock anciens.

Quelques vitlages de Niono se sont approvisionnés directement auprès de

commerçants à travers l'AV (Niono, Nango, Werekela), le coÛt unitaire de l'urée et du

phosphate s'est ators monté repectivement à 110 Fcfalkg et 135 Fcfa/kg.

Les charges par hectare varient selon le niveau de fertilisation de 1 1.000 Fcfa à

17.000 Fcfa dans tes zones non réaménagées, montent à 25.000 Fcfa dans la zone Arpon

à repiquage dominant et atteignent 35.OOO Fcfa dans la partie Retail à repiquage total.

Tableau 2 Charge en fertilisants sur parcelle de casiers en siople culture
Campàgne 1 990 (Kg/ha)

NIONO NDEBOUGOU UOLODO KOIjROIjHA

I Retail Arpon Non réan, Non réan. Non réan, Non réam. Arpon Non réan. Enseoble

I
I

Urée
Kglha

Prix unitaire
('rr.rges/ha

Phospbate
Kg/ha

Prix unitaire
Fcfa/ha

Fertiliearts
Kglha

Charges/ba

175 133

110 99

1929A 13113

113 92

135 1 19

15301 | ror 7

289 225

34599 2116t'

70 99

105 99

7321 9432

68 60

125 117

a2B2 7019

138 160

15606 1685t

76

99

7177

44

120

5.2ln

120

12767

68

99

6771

40

123

1476

108

llû7

61 77 87

99 99 100

æ37 7553 A7l2

40 56 57

123 123 121

rE58 6929 6E73

101 134 144

to904 l{5E2 t5585

I
I
I
I
I
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Graph. 1 Evolution de la fertilisation en urée
Parcelles de saison (kg/ha)

CamPagnes 1 988-1 989-1 99O

Niono Niono Niono N'Débougou Kourou
Retail ArPon Non réam. Molodo -ma

Source: Etude IER/INRSP

Macina
Arpon

Graph. 2 Evolution de la fertilisation en phosphate
Parcelles de saison (kg/ha)

Campagnes 1988-1 989-1 99O

120

100

80

Niono Niono Niono N'Débougou
Retail ArPon Non réam.

Source: Etude IER/INRSP

Kourou
-ma

Macina
Arpon

Macina
Non réam.
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1.2. Gharges stables des services et équipements (Tableau 3)

1.2.1. Redevance eau

La redevance due à l,office du Niger est normalement fixée à 400 kg/ha dans les

casiers, Les producteurs de la padie netàit ont cepeF?lt payq depuis le réaménagement
t Â^ AAarÀ.rarlranl;ffi; pJ.iti"-;Ë;ù;ù b;;i;r froàucteurs uénéticient ésalement de désrèvement

--^-l t^ -L^aarr a^l AA;latâ

il#'iËîffi';;r;r-;;piËito toutes teurs parcelles ou quand le réseau est déclaré
.-!^ ra ramrrla aae r{ÉnrÀrra

lËniÏoît.#âi[r;iil;s;.:oî'nra.ina).Nous n'avons pas pris en compte ces désrèvements
-^ ^r- !lrarlrr ra I aa nrar{r rntat tfQ#"ii;.t;;i;..|] Ë".JoitÀàortIr" dientretien du réseau reste identique. Les producteurs
^!r ^ar 

raÂr"t E^falh.r{r^vvl, f lvr rr rvrv '

paient ra reoevànce en espèces à raison de 70 Fcfa/kg, soit 28.000 Fcfa/ha.

1 .2.2. Redevance battage

La redevance du battage mécanique reste fixée par l'AV à environ 1 sac pour 
.12

sacs battus, so1 environ g lo de la production battue mécaniquement- La quasi-totalité de

la production étant battue mécaniqiement, la redevance battage par hectare est donc

étroitement proportionnelle aux rendements obtenus ; g.0oo à 12.000 Fcfa/ha dans les

zones non réaménagées, 1B.0oo Fcfa/ha en zone Arpon de Niono, et 30'000 Fcfa/ha en

zone Retail.

1.2.3. Utilisation de l'équipement agricole

Les charges d,équipement com prennent respectivement l'amortissement du

matériel possédé, l,entretien courant, les petites réparations et les locations

éventuellement etfectuées. L'évaluation de ces charges respectivel a été réalisée

précisément au cours de la campagne 1989/90 et nous avons repris ces estimations pour

la campagne lggo/g1, considérant que ces charges pouvaient être considérées comme

stables d'une année à l'autre.

Nous rappelons que l,amortissement du matériel agricole est calculé linéairement

pour une durée de 5 ans sur la valeur 
"u 

.o*ptant, tandis que l'amortissement des boeufs

est calculé pour la même durée mais sur 75 v" ae la valeur au comptant' Les 25 "/o

résiduels correspondent à la valeur des boeufs reformés.

Le total de ces charges d'équipements varie de 4000 Fcfa/ha dans le Kourouma et

Macina à 75oo Fcfa/ha au Retail avec une moyenne "Office" de 5500 Fcfalha'

Tableau 3 Charges stables par -hectare sur parcelle de casiers en sinple culture
Campâgne 1990 ÏKg/ha)

I NDEBOUGOU HOI,ODO }IACINA OFFICE
NIONO

Non réan. Non réam. Non réao. Non réam' Àrpon Non réao. Enseoble
Retail Arpon

5577I
Service eau

Battage

Equipenents

42000 28000

30675 1 821 0

2S000 28000

13112 12638

28000

11365

531 7

10928 8994

4278 4343

27763 28000

9622

7279

28504

12672

5448
582657877542

I
I
I
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1.3. Investissement en travail

1.3.1. Les types de trava ux (tableau 4)

Nous avons répartis les travaux agricoles en cinq catégories :

La première catégorie recouvre tous res travaux riés à ra préparation de la parcelle

iusqu,au semis inclus polr tÀs parcelles.semées à la volée'

La deuxième catégorie regoupe toutàs les tâches liées à la technique du repiquage

(préparation et entretien ù" ià pe-pini'cr", 
"rr".hage 

et transport des plants iusqu'à la

ii"*iJr",iîi;ili3fl". H,3t"s,:t:i'Jlroond à tous res travaux d'entretien recensés entre la

mise en place de ra curture et sa récorte, principarement les travaux de sarclage-

désherbage, mais aussi r,épàndage d'engràir, llirrigation,'1" réparation des diguettes' le

gardienn:iîffiriit""jE"rie 
représente ta récotte proprement dite jusqu'à la mise en

gerbier. . . ! -- -^rÂ^^ri^ ralÀrra tes activités post-récolte que sont le
La cinquième et dernière catégorie relève les activités post-récolte que sont le

battage, te gaioiennage oe.ra product-ion 
"i 

ià-tr"nrport iusqu'à l'exploitation'

ces activités post-récorte sont sans doute moins précisemglt lecensées 
que les

autres tâches sur parceiles càr ertes varient beaucoup selon les villages'

Le totar des temps de travaux varie assez fortement d'une zone à l'autre ; il va de

s0 jours/ha dans res zone. à" ,*is à raiJa; à 1gs iours/ha dans les zones les plus

intensives, avec une moyenne d,environ 6s iours/ha pour l'ensemble de I'otfice' Les

variations sont essentierremàÀt dues a |intioouction àu repiquage dans les zones

réamenagées (+ 20 jours/ha à Arpon, t gâ iours/ha au Ràtair; èt à l'augmentation

proportionnere au render"nt des activités âe récorte "i 
pïriieryTq ldultipliés 

par 2 à

Arpon et par B au Retail, ,oit r"rpectivemlnt + 12 iours/ha et + 24 iours/ha)'

Les travaux de préparation du sor ne sont pas *és directement au niveau

d,intensification, irs varientï; 1o à zo iouisTnâ setbn le nombre moyen de labour-hersage

effectué avant semis (1 à 2, parfois g). i;o-rtr" dépend du niveau d'enherbement et de

la qualité d;; sols, il varie donc d'une année à l'autre pour une même zone'

De la même façon, les travaux d'entretien (10 iours/ha à 25 iours/ha) ne varient

pas seron une rogr.qug d,i;te;;ification. rrs Jependènt essenrietement du niveau

d,enherbement, générarement prus faib.re donc tes parclires semées à la volée' et d'autre

part du gardiennage des fàr."tr", contre res oiseau*, qui varie beaucoup d'un village à

l'autre .

Tableau4TravauxeffectuésPtl,l:lttt"surparcelledecasiersensinpleculture' 
CàmPagne 1990 (jours/ha)

NIONO NDEBOUGOU UOLODO KOUROT]MA

Non réan. Non réan'

MACINA

ArPon Non réan'

OFFICE

Eneenble

I
I

Retail Arpon Non réan. Non réao'

Préparat ion du-sol- 
sem i s

Pép inières-
rep iquage
Entret t'en-
irrigation
RécoIte-
mise en gerbier

Autres tâches

Total

21

33

16

29

36

135

16

20

23

21

24

104

't2

5

15

15

11

59

9

a

12

12

13

TE

16

0

22

11

4

53

16

2

22

12

8

60

17

I
19

14

11

69

13

5

5

14

9

t5

14

6

17

14

12

6t

I
I
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I-a double culture au Retail (tabteau 4bis)

Si l'on compare les temps de travaux effectués au cours des différents cycles
culturaux du Retail, seul le temps consacré au "gardiennage" (protection des cultures
contre les oiseaux) diffère considérablement entie les parcelleô de contre-saison et les
parcelles de saison. Ainsi, les travaux d'entretien des parcelles varient de 15 jourVha pour
fa saison à environ TO jours/ha pour la contre-saison.

Par allleurs, le temps affecté aux autres tâches est plutôt moindre en contre-saison
(-15 jours/ha). Au total, les travaux varient de 135 jours/ha en saison à 175 jours/ha en
contre-saison. L.9 gardiennage-étant largement confié aux enfants, le coût A'bpportunité
réel de ce travail est par conséquent ptus faible que celui de la main d'oeuvre familial
classique.

Tableau 6bis Travaur sur parcelles de double culture
Canpagne 1'9B9l199O

(jours/ha) Sinple Double culture Double cultureculture Contre-saison Saison
Préçaration du sol-
seml-s

Pép ini ères-rep iquage

Entret ien-i rr igation
Réco1te-mise en gerbier
Autres tâches

Total

1.3.2. Répartition des coûts par type de travailleur (tabteau s)

Sur un plan économique, nous avons réparti le travail effectué selon le statut social
du travailleur.

Ainsi, on distingue le travail familial des membres de l'exploitation, qui ne fait l,objet
d'aucune sortie d'argent, le travail "d'entraide" fourni par des proOucteurs extérieurs à la
famille, qui fait généralement l'objet d'un échange de services ltravait contre travail, travail
contre fourniture.de boeufs), le travail des salariés permanents, payés, logés et noûrris par
la famille et celui des manoeuvres occasionnels généralement payés à la tâche ou à la
jou rnée.

Nous n'avons pas recalculé pour la campagne 1990/91 le coût du travail sur le
marché, nous reprendrons donc les estimations-faites au cours de la campagne lggg/gg,
qui évaluaient le coût de la iournée de travail à environ 5OO Fcfa, ce qui correspond
également au coÛt de la journée de travail dans tes zones sèches enuironnantes.

Ce coût unitaire permet d'estimer le coût monétaire que représente pour I'exploitant
le travail des salariés permanents et occasionnels, et le coûi d'opportunité qr" r"ptésente
le travail des membres de la famille et celui des prestations extérieures d'entraide.

21

33

t6

29

37

t3s

20

29

69

27

29

t75

20

34

15

30

35

134
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1.ableau 5 Coûts de nain d'oeuvre par hectare sur parcelle de casiers en siople culture
Campagne 1 990 (jours/ha)

NDEBOUGOU I{OLODO KOUROTJHA HACINA OFFICEType de
rnâIn-d'oeuvre

Retail arpon Non réan. Non réan, Non réam. Non réan. Arpon Non réan. Ensenble

I
I

Fami I iale
d I Entraide
Total
auto-forrnie

Permanente
Occasionnelle
Total
extérieure

lotal

37096 35729 ',l 8963
r 1613 6604 5821

48709 42333 2178ti.

6602 2049 1729
11801 7672 3113

18/t03 9721 1A42

67112 5A)53 296,25

14812 16253
4489 4237

t9301 al490

1926 2383
2720 3505

|,û6 sEEE

23917 26374

1 7553 21 035
4801 7395

2235â 2,{.31

2135 1 143
5656 4560

7791 5703

30t45 34134

16249
2665

lE9tr

406
3091

:'Â97

22117

19641
51 50

2a792

1 939
4588

6527

31318

I
I
I
I
I
I
I

1.4. lmmobilisation financière (Tableau 6)

Les charges financières comprennent les frais financiers réellement payés par les
producteurs dané les annuités de remboursement des crédits d'équipements et le coût

d'opportunité du capital propre des exploitations. Le capital propre des exploitations est

estimé par la différence entre ta valeur actualisée de l'équipement et le niveau

d'endettement (hors frais financiers) lié à cet équipement.

Les frais financiers et le coût d'opportunité sont évalués respectivement à 8 % du

capital emprunté ou possédé.
Là encore, la faible évolution du niveau d'équipement des exploitations entre deux

années consécutives nous a conduit à reprendre le résultat des calculs effectués au cours

de la campagne 89/90.
Les coûts financiers sont assez proches des coûts d'opportunité du capital propre

(entre 1000 et 2000 Fcfa/ha).
Cumulés, les coûts d'immobilisation financière s'élèvent à environ 3000 Fcfa/ha.

Tableau 6 Charges financières.sur parcelle de casiers en sinple culture
Campàgne 1 990 (Kg/ha)

NIONO NDEBOUGOU }'OLODO KOUROI,JHA }IACINA OFFICE

Retail Arpon Non réan. Non réan. Non réam. Non réan' Arpon Non réan. EnsenbleI Intérêts fin.
Coût d'opport.
du caoital
TotaI'charges
r lnancl.eres

1593

21 67

3760

1 504

1 926

3431

1727

1 487

321 4

329

2440

2768

1197

1325

2522

562

1628

2190

1736

I 309

3045

1242

1 980

3222

991

1825

2816

I
I
I
I
I
I
I

1.5. "coût" de la terre

Le coût du facteur Terre est considérée comme nul puisque ce facteur est

théoriquement inaliénable. Des enquêtes marginales montrent cependant que la terre est
parfois louée et qu'elle peut donc représenter un coût d'opportunité non négligeable. A titre

d'exemple, les locations de terre varient de 20.000 Fcfa/ha dans les zones non

réaménagée à 5O.0OO Fcfa/ha dans la zone réaménagée.
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2. PRODUIT ET PRODUCTIVITE

2.1. Produit brut (tableau 7)

Les rendements moyens obtenus et I'estimation de la valeur unitaire (t) de la

production nous permettenf Oe déterminer les produits bruts par hectare.. Ces produits
'bruts 

varient de i2o.ooo Fcfa à 1Bo.oo0 Fcfa dans les zones non réaménagées. lls

s,élèvent àZTO.O00 Fcfa/ha en zone Arpon et atteignent 430.000 Fcfa/ha sur le proiet

Retail.

Le produit brut obtenu sur le projet Retail est d'autant plus élevé que le prix de

valorisation unitaire du paddy est nettement supérieur, à celui des autres zones (80

Fcfa/kg contre 70 Fcfa/kg).

lableau 7 Produit par hectare sur parcelle de casiers en simple culture
Campagne' 1 990 (Kg/ha) -

NDEBOUC€U UOLODo KOUROTJMA }IACINA OFFICE

Retail Arpon Non réam' Non réan. Non réan' Non réan. Arpon Non réau. Ensenble

I Rendenents 5386 351 3 2603 2536 2379

74 72 73

1 92353 181801 '172312

2200 1850 1 954

71 71 72

2519

73Prir unitaire
Produit/ha

81

432450

76

266596 1s7278 1 31 036 142732 184528

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t

2.2. Yaleur aioutée nette

La mise en relation directe des produits et des charges permet de calculer des

indicateurs de productivité. La valeur aioutée (production brute moins consommations

intermédiaires) est un indicateur particulièrement important puisqu'elle mesure le niveau

global Oe productivité des facteurs de production Travail et Capital fFerre inclue) et permet

de rémunérer tes fournisseurs de ces facteurs de production.

La valeur ajoutée est généralement rapportée à l'hectare car cela permet de

comparer la produôtivité Oes àiferents systèmes de production dans un contexte de rareté

des terres disponibles.

ll est cependant tout aussi important de la rapporter à l'unité de produit car la
valeur ajoutée àépenO autant des coûts que des prix unitaires, cela permet ainsi de mieux

appréciér la vulnérabilité des revenus distribués face aux variations de prix.

Valeur ajoutée par kito (tableau 8, graphique 3)

Le coût des consommations intermédiaires est nettement plus faible dans les

zones réaménagées de Nion o (24 Fcfa/kg contre 30 Fcfa/kg, voire 36 Fcfa/kg dans le

Macina).
L'analyse de ces coûts montre que l'augmentation des rendements dans les zones

réaménagées permet de diminuer le co'ût des èharges fixes (redevance eau et semences)

tout en stabilisant celui des fertilisants.

Murunitaireest|amoyenne'porrdereeParlesvo|umesconcernés'duprixmoyendeventedæ
quantités effectivement vendues, et du prix de 70 Fcfa des quantites stockées ot't zuto-consommées.



13

I
I
I
I
I

parallèlement, c'est dans les zones réaménagées où le coÛt des consommations

intermédiaires est le plus faible que la production est la mieux valorisée (76 q 80 Fcfa/kg

contre Tz Fcta6g, voir tableau zj. ear conséquent, lavaleur aioutée par unité de produit

varie de 35 fcta/kg dans Ies zones les plus défavorisées à plus de 55 Fcfa/kg dans la

partie Retail de Niono.

Tableau I Valeur ajourée per \irg sur parcelle de casiers en simple culture
Campagne-1 990 - (Kg/ha)

NIONO NDEBOUGOU I{OTODO KOTJROTJHA OFFICE

Retail Arpon Non réan. Non réan. Non réan' Non réan' Arpon Non réam. EnsenbleI
I
I
I
I
I
I
I

Prir rmitairel
Semences

Ferti 1 i sants

Service eau

Battage

Equipements

Cone. interr.
Valeur ajortée

8l

1

6

I
6

1

22

5E

76

2

I
5

2

21

52

71

5

6

11

5

2

29

â5

72

5

It

5

2

29

t2

72

5

5

12

5

z

30

t3

7l

6

5

13

5

2

31

tl

7l

5

6

15

5

2

34

37

t3

5

7

14

5

4

35

3E

73

4

6

11

5

2

29

tt

ararra"

des quantircs ef fectivànlnt vendrre", "t'?"-i'"'iî';L 
iô'i;]tf,es quantités stockées ou auto-tonsonnées'

valeur ajoutée par hectare (tabteau 9, graphique 4)

La valeur ajoutée obtenue par unité de produit étant plus élevée. dans les zones

réaménagées à hauts rendements, la valeur ajoutée par hectare varie dans des

proportions plus importantes que les rendements.
Ainsi, la valàur ajoutée par hectare atteint 300.000 Fcfa dans la partie Retail de

Niono mais ne dépasse pas OO,OOO Fcfa dans la partie la moins productive du Macina. La

moyenne de l,office se situe à 1oo.oo0 Fcfa et se confond avec la moyenne des zones

non réaménagées de Niono, N'Débougou et Molodo.

lableau t 
X1ffiË":jîi;3" n?i.)ilT."" sur parcelle de casiers en sinple culture

I NDEBOUGOU MOTODO KOTJROIJMA HACINA OFFICE
NIONO

Retail Arpon Non réan. Non réan. Non réan' Non réan' Arpon Non réan. Ensenble

I
I
I

Produit

Senences

Fert i I isants

Service eau

Battage

Amortissenent

Entretien

Equipements

Cons. interm.

Yaleur ajoutée

432450

61 40

34599

42000

30675

5660

1 882

7542

1 20956

3t t494

266596

6552

24160

28000

18210

5072

715

5787

82709

ta3a88

172312

12907

12916

28000

11365

3990

1327

531 7

70505

I ot 807

't57278

12797

11763

28000

10928

2875

1 403

4278

67767

8951 |

I 31 036

9439

11478

27763

8984

3556

787

4343

62008

69024

1 427 32

9528

1 4546

28000

9622

6242

1 037

7279

68975

73757

1 84s28

1 0923

1 5785

28504

12672

4217

1231

5448

73332

tttl96

1 92353 'l I t 901

12884 1',1524

1 5902 16921

28000 28000

13112 12638

4917 4067

910 1510

5826 5577

75724 74660

11æ29 l07l{l

I
I
I
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Graph. 3 Prix, coûts et marges unitaires du paddy
Parcelles de saison (Fcfa/kg)

Campagne 1990/91

Niono Niono Niono N'Débougou
Retail Arpon Non réam. Molodo

Source: Etude IER/INRSP

Kourou
-ma

Macina Macina
Arpon Non réam.

Graph. 4 Produit, charges et marges par hectare
Parcelles de saison (Fcfa/ha)

Campagne 1990/91

400

300

200

100

0
Niono
Retail

Source:

Niono Niono N'Débougou
Arpon Non réam. Molodo

Etude IER/INRSP

Kourou Macina Macina
-ma Arpon Non réam.

Milliers
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2.3. Résultat net

Le résultat net prend en compte le coût sur le marché des facteurs de production
Travail et Capital, ll mesure donc le profit spécifique de l'exploitation rizicole après
rémunération des facteurs de production.

2.3.1. Analyse par kg de paddy

Résultat moyen/kg (tableau 10, graphique 3)

La quantité de travail augmentant avec les rendements (introduction du repiquage,
augmentation du temps de récolte et de battage), le coût du travail par unité de produit

I \ârie en fait assez peu d'une zone à l'autre (10 à 15 Fctalkg).
t Le cott du capital, délà faible en absolu, devient insignifiant quand il est rapporté

aux quantités produites.

Au total, le coût moyen de production du paddy varie approximativement de 40
Fcfa/kg pour les zones les plus intensives à 50 Fcfa/kg pour celles qui le sont le moins,
avec des coûts parfois encore plus élevés dans certaines zones marginales de l'Otfice.

Cette variation du coût total moyen vient s'additionner à la variation de la valeur
moyenne de la production (70 à 80 Fcfa/kg) et aboutit à une assez grande disparité de

résultat ; de 2Q Fcfa/kg dans le Macina à plus de 40 Fcfa au Retail, avec une moyenne
"Office" qui correspond également à ta moyenne des zones non réaménagées de Niono,

N'Débougou et Molodo.

Tableau 10 Résultats par kilo sur parcelle de casiers en simple culture
Canpagne 1990 (Kg/ha)-

I NIONO NDEBOUCOU MOLODO KOIJROU}IA HACINA OFFICE

Retail- Arpon Non réan. Non réan. Non réan. Non réan. ArPon Non réan. Ensenble

I
I

Prix unitaire

Cons. interm.

Valeur ajoutée

Cap i tal

Travai I

Total coût

Résultat

81

22

58

1

12

36

45

76

24

52

1

15

39

5t

74

29

45

1

11

42

32

72

29

42

1

9

40

32

72

30

43

1

11

42

31

71

31

41

I

't4

45

26

71

34

37

2

20

55

16

73

35

38

2

11

48

25

73

29

44

1

13

43

30

I
I
I
I
I
I

Evolution du coût du paddy (graphique 7)

C'est essentiellement dans la zone de Niono que la baisse du coÛt unitaire du
paddy, liée à la forte augmentation des rendements, est la plus marquée.

La chute des coûts dans la zone de Molodo s'explique en fait par des rendements
anormalement bas pendant la campagne 89/90 (problèmes d'irrigation).

Dans les autres zones, l'intensification par le repiquage débute seulement et la
baisse des coûts, bien que significative, reste faible. On peut cependant s'attendre à une

évolution comparable à celle de Niono dans les années à venir.
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2.3.2. Analyse par hectare

Résultat moyen/ha (tableau 11 , graphique 4)

L'effet multiplicateur des rendements, d'autant plus élevés que les coÛts sont bas,

détermine encore une fois une forte variation des résultats par hectare :

20 à 40.000 Fcfa/ha dans la partie Arpon de Niono
55 à 8O.0OO Fcfa/ha dans la zone non réaménagée hors Macina.

125.000 Fcfa/ha dans la partie Arpon de Niono
230.000 Fcfa/ha dans la partie Retail

Tableau lt Résultats par hectare sur parcelle de casiers en sinple culture
campagne 1990 (Ke/ha)

I NDEBOUGOU MOLODO KOUROIjUA MACINA OFFICE

Retail Arpon Non réan. Non réan. Non réao. Non réan' Arpon Non réan. Eneenble

I
I

Produit 432450

Cons. intern. 1 20956

Valeur ajoutée 311494

Capital 3760

Travai 1 67'112

Total charges 191828

Résultat 240622

266596 1 92353

82709 75724

1 83888 116629

3431 3214

520s3 29754

t 381 93 1 08691

1 28403 83661

r 81 801 172312

74660 70505

1 071 41 1 01 807

2768 2522

24053 26517

1 01 481 99544

80320 72768

157278 1 31 036

67767 62008

8951'l 69028

2190 3045

29793 36670

99750 101723

57528 29313

142732

68975

73757

3222

22448

94645

48087

1 84528

73332

111196

2816

31 581

107729

76799

I
t
I
I
I
I
I
I
I
I

La double culture au Retail (tableau 12)

Bien que les rendements sur les parcelles de double culture soient nettement plus

faibles que ceux des parcelles de simple-culture, le système de double culture dégage une

valeur ajoutée supérieure (environ 380.000 Fcfa/ha) au système de simple culture (environ

31 0.000 Fcfa/ha).

Cependant, les revenus supplémentaires ainsi distribués (+ 70.000 Fcfa/ha) ne.

permettent pas de compenser une augmentation de la charge de travail (estimé en coût

b'opportunité) évaluée à environ + 86.-000 Fcfa/ha (67.000 Fcfa/ha en système de simple

culture et 153.000 Fcfa/ha en système de double-culture).

Le système de double culture reste donc fondamentalement moins rentable, en

moyenne, que le système de simple culture.

Si l,on prend en compte les évolutions de prix au cours de la campagne et que l'on

valorise la production de chaque cycle au prix moyen du marché pendant la période de

récolte, on arrive à des conclusionô équivalentes. En etfet, la période de commercialisation

de la contre-saison se limite au mois de juillet, et celle de la saison s'étale principalement

de novembre à janvier (graphique 5, volume 1).

Or, en l gg9/g1 , les prix moyens du marché pendant chacune de ces deux périodes

ont été relativement proches (autour de 160 Fcfa /kg de riz) et le maximum de la courbe

des prix a été atteint entre ces deux périodes, en septembre et octobre (graphique 6,

volumel ).
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lableau 12 Résultats des parcelles de double culture
campagne 1989/i990 (Kg/ha)

Sinple culture Double culture Double culture Double culture
contre-saison saisOn année

Produit
Cons . interm.
Valeur ajoutée
Capital
Travail
Total charges

Résultat

432450
1 20956
31 1 494

3760
67112

't91828

240622

309840
9ê781

21 1 058
4686

86541
1 90008

1 19832

271377
1 0531 9
1 66058

3470
66901

1 75690

95687

581 21 7
2041 00
3771 16

81 56
153442
365698

21 551 9

2.3.3. Analyse par exploitation

Proportion d'exploitations rentables (graphique 5, tableau 13)

Un processus de production devient rentable à partir du moment où le produit

obtenu est supérieur en valeur au total des charges engagées, charges auto-fournies y

compris. La rentabilité moyenne de la riziculture est donc confirmée par la réalité d'un

résultat moyen positif.

Gependant, cette moyenne cache une variabilité plus ou moins forte des résultats
entre exploitations. Plus cette variabilité est grande, plus le nombre d'exploitations à
résultat négatif (autrement dit non rentables) risque d'être élevé.

Dans une perspective de développement rural, il reste plus intéressant de
connaître à la marge le pourcentage des exploitations non rentables, et donc susceptibles
de disparaître, que la moyenne théorique des résultats économiques.

Si la répartition des exploitations en classe de coûts montre que la classe

dominante est celle des 40 Fcfa/kg, la distribution s'étale également très à droite vers des

coûts unitaires élevés correspondant à des rendements très faibles (graphique 5).

En cumulant les pourcentages d'exploitations par classe, on obtient une courbe qui

définit en ordonnée le pourcentage d'exploitations produisant à moins de x Fcfa/kg.
Ainsi, pour un prix unitaire moyen de 73 Fcfa/kg, 87 "/" des exploitations ont pu

recouvrir leurs coûts et donc être rentables au sens strict du terme.

Ce pourcentage varie bien évidemment en fonction de la zone (tableau 12). ll
atteint 1OO/o dans la partie réaménagée de Niono mais tombe à 64"/" dans la partie Arpon

du Macina.

Tableau t3 Proportion d'erploitations rentables en fonction des zones
Camfagne 199O191 (en pourcentage)

I
I

NIONO NDEBOUGOU HOIODO KOTJROTJHA HACINA

Retail Arpon Non réao. Non réau. Non réao. Non réan. Arpon Non réan. Enseoble

13
87

21
79

36
64

16
84

9
91

3
97

5
95

1

99r00
Non rentables
Rentables

I
I
I
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Graph. S Répartition des exploitations selon leur coût de production

To exploitations

87"/o

80

30 35 40 45 50 55

Classes de coût

60 65 70 75 80 8s 90

unitaire de Production

l"t' brut * o/o cumulé

9s 100
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Impact des prix sur Ia proportion d'exploitations rentables (graphique 6)

Considérant qu'une politique de protection du marché doit avoir pour obiectif de-

protéger les exploitations les pluà fragiles, il nous paraît intéressant de mesurer I'effet à

court terme des variations de prix sui le pourcentage des exploitations rentable dans les

différentes zones de I'Otfice.

Le graphique 6 permet d' évaluer la sensibilité de ce pourcentage aux variations de

prix en fonétion Ob ta pente de la courbe. Ainsi, on constate que la sensibilité est forte
jusqu'à 60 Fcfa/kg et àevient plus faible ensuite. Concrètement, une variation 50 à 60

Fctir<g augmente te pourcentage d'exploitations rentables de + 15 % (65 à 80 %), tandis

qr'rndvariation de 6ô à zo rctalt<g n'augmente ce pourcentage que de + 5 To (80 à 85

"/ù. Autour de 70 Fcfa/kg, la sensibilité reste donc assez faible.



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

Graph. 6 Effet
sur le

court terme
pourcentage

des variations de prix
d'exploitations rentables (*)

60 65 70 75 80 85 90 95 100

prix unitaire du paddy

+ Retail + Macina (non réam.) *Office

(*) dont les coûts de production sont couverts par le prix

Source: Etude IER/INRSP

% d'exploitations rentables
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3. REVENUS RIZIGOLES (tableau 14)

Le revenu rizicole d'exploitation est pour chaque famille le produit d'une supefficie

cuttivée par un revenu moyen à l'hectare. Ce revenu moyen comprend à la fois le
résultat d'exploitation et la rémunération des facteurs de production auto-fournis; travail

fam ilial essentiellement, capital d'exploitation secondairement.

3.1. Revenus par hectare

La rémunération des facteurs de productions externes (travail salarié et capital

emprunté) restant encore faible, le revenu par hectare est en fait assez proche de la
valeur ajoutée créée par hectare.

ll est d'environ 70.000 Fcfa/ha dans le Macina, varie de 85.000 à 1 15.000 Fcfa/ha

dans les zones non réaménagées du Khala (Niono, N'Débougou, Molodo, Kourouma) et

s'élève à 1BO.0O0 Fcfa/ha dans la partie Arpon et atteint 250.000 Fcfa/ha au Retail.

3.2. Revenus par exploitation

Les superficies moyennes d'exploitations varient assez peu d'une zone à I'autre (5

à 6 ha par exploitation), sauf à N'Débougou et dans la partie non réaménagée du Macina

où cette superficie moyenne atteint respectivement I et 7,5 ha/exploitation. Les superficies

du Retail ici présentées comptabilisent deux fois les parcelles exploitées en double-culture,

ce qui explique qu'eltes soient supérieures aux superficies attribuées.

Compte tenu de cette situation foncière, on peut distinguer trois classes de zones

en fonction des revenus d'exploitation :

- ta zone Arpon du Macina qui est cultivée par des petites exploitations à
productivité médiocre, et dont les revenus moyens par exploitation ne dépassent pas

300.000 Fcfa.

- les zones non réaménagées du Macina, de Molodo, du Kouroumary et de Niono

dont la productivité est moyenne et qui disposent de revenus par exploitation variant de

500 à 600.000 Fcfa.

- la zone de N'Débougou et les parties réaménagées de Niono, qui bénéficient pour

la première de grandes supeificies et pour les dernières d'une forte productivité, et qui

distribuent des ie,renus élevés d'exploitation ; 800.000 Fcfa à N'Débougou à 1.200.000

Fcfa au Retail.

3.3. Revenus par habitant

La taille des familles étant variable d'une zone à I'autre, il est en fait plus pertinent

d'évaluer les revenus familiaux en les rapportant au nombre moyen de personnes

résidentes.

De la même façon, le revenu par habitant est le produit de Ia superficie cultivée par

habitant et des revenuô familiaux par hectare. Gette superficie cultivée varie du simple au

double entre la zone réaménagée du Retail (0,3 ha/habitant) et les zones non

réaménagées de Niono, N'Débougou, Molodo (0,6 ha/habitant).
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En définitive, cette inéga*té foncière entre zones vient en partie compenser

l,inégalité de proouétivité, te, i"u"nus par traoitant varient àinsi oàns des proportions plus

faibres que ra productivité, ,oitï" go.ooo r"t" Jàns le Macina à près de 90'000 Fcfa au

Retail, avec ,;;-;;y;nne "office" de 55'000 Fcfa'

Tableau 16 Niveau noyen des
Carnpagne i 990/91

revenus' i: i::1:?^9' :Ën:::l:::o3,,,,,ré""Toutes suPertrclea

I NIONO NDEBOU@U UOLODO ffiouur-lrlcrnl oFFrcE

N"" .'é.* ArPon Non réan' Ensenble

Reta i I Aroon Non réan' Non réan. Non réan'

I
I

/ hectare
Suoerficie cultivée'/exPloitation '

Revenu rizicole 242193 1 71 008 I 09370

5 .'.l 6.2 5.6

.4 .7

95353

8.0

815477

.6

5991 7

1 8526

41 391

85300

5.9

556356

.6

t991 3

2371 4

26199

7861 6

6.1

495833

.5

11792

20396

21396

55734

4.7

249577

.6

2717'J

15010

12160

65668

7.5

504766

.5

17217

1 7569

23668

| 01 020

6.3

645048

.5

528{Xt

22066

30734

Revbnu'rizicole

Supârflcie cultivée
i:T"iàii:ii:" I 2s1 s3s 1 06837e se3366

àrfl-cie cultivée .7.3--'ihabitant I
Revenu rizicole

/babitant
Auto-consoÛlmat ron

/hâbitant'
Revônu monétaire

/ hab i tant

a27A1 74t14 7128A

32705 29933 28171

50079 441 81 461 1 3

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

ffiée (prise en co191e des

2 Auto-consoltlmatlon 
"éi""èe 

Par enquête entre
suoerficies de
rà ro/oo/go et

contre-saison)
le 30/06/91

3.4. Evolution des revenus (graphique 8)

L,évorution des rendements, des coûts unitaires et des prix allant resPectivement

dans re sens d,une augmentation des marges par hectare, le revenu par habitant a

progressé plus qu'inverseme;i proportionnêl à la baisse des coûts'

cette progression est la plus fo.lldans la zone de Niono où le revenu a

quasivement douîlé entre 1988/89 et 1990/91 '

si r,on met à part la situation particurière de Molodo (campagne accidentellement

mauvaiseenlgsg/90),|esautreszonesoniôgarementconnuuneaugmentationdes
revenus de I'ordre de 50"/"'

Bien que r,évorution des rendements et des coûts devrait continuer à favoriser

'augmentation 
des margês, et donc oe, ,e-uenÀ p", nauitant, la variation inter-annuelle

desprixpourraitremettreencausecetteaugmentation.

Ainsi, le retour au prix moyen de 70 Fcfa/kg de paddy au tgll^t'd" la campagne

1991/92 risque déià de faire baisser ces revenus par rapporl à 1990/91 ' Sans la

commercialisation de roffice, cette uaisse-aurâit ,"nr oolte été encore plus forte'

3.5. Revenus monétaires rizicoles (tableaux 14 et 15)

une grande partie de la pro_duction étant auto-consommée, et cera à des niveaux

différents seron res zones, ir est'utire o" 
"oinâitre 

le solde disponible pour la

commercialisation et donc pour l,acquisition de revenus monéiaires familiaux (les revenus

monétaires individuels étant obtenus par iàs activités maiâicnères de contre-saison)'



Graph. 7 Evolution du coût total du PaddY
Parcelles de saison (Fcfa/kg)

Campagnes 1 988-1 989-1 990

Niono Niono Niono N'Débougou
Retail Arpon Non réam. Molodo

Source: Etude IER/INRSP

Kourou
-ma

Macina Macina
Arpon Non réam.

Graph. 8 Evolution du
Parcelles de

Gampagnes

revenu par habitant
saison (Fcfa/ha)
1988-1989-1990

Niono
Retail

Source:

Niono Niono N'Débougou
Arpon Non réam. Molodo

Etude IER/INRSP

Kourou
-ma

Macina Macina
Arpon Non réam.

Milliers
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La valeur de I'auto-consommation dépend essentiellement des quantités auto-
consommées par habitant, entendu au sens large des quantités prélevées par le chef
d'exploitation pour la nourriture de la famille et des visiteurs, et pour les raisons sociales
(dons coutumiers, cadeaux, aide aux parents...).

Dans les zones pauvres, cette auto-consommation se réduit aux prélèvements pour

la nourriture des membres de la famille. Ces derniers ne satisfont d'ailleurs pas toujours
les besoins physiologiques estimés à 300 kg de paddy/an/habitant.

La ditférence est alors satisfaite par des productions secondaires de mil ou des
échanges "paddy contre mil" (un sac de paddy, qui vaut 50 kg de riz décortiqué,
s'échange contre un sac de mil de 100 kg).

Dans les zones riches, et particulièrement dans la zone de Niono, la période de
post-récolte est I'occasion de nombreuses visites des "parents" des zones plus
déshéritées. Ces visiteurs consomment sur place et repartent généralement avec des
cadeaux en nature, te niveau d'auto-consommation est par conséquent sensiblement plus

élevé.

La valeur de l'auto-consommation dépend également du coÛt d'opportunité sur le
marché du riz consommé, coût évalué par le prix unitaire moyen du marché pendant la
campagne, plus élevé dans les zones centrales, ptus faible dans les zones enclavées.

En définitive, cette charge d'auto-consommation va de 15000 Fcfa/habitant dans
les zones les plus pauvres (Macina) à 30000 Fcfa/habitant dans les zones les plus riches
(Niono).

Le revenu monétarisable varie par conséquent de 20.000 Fcfa/habitant à 50.000
Fcfalhabitant.

Si ce revenu monétarisable est en moyenne positif, et si les exploitations
paraissent en moyenne excédentaires, une proportion non négligeable d'exploitations
demeurent déficitaires dans chacune des zones, soit parce qu'elles n'arrivent pas à "auto-
satisfaire" leur consommation par la production de I'exploitation, soit parce que leur
consommation est anormalement réduite (consommation théorique estimée à environ 300
kg de paddy par habitant), soit le plus souvent les deux situations cumulées.

Pour mesurer cette proportion, nous avons réparti les exploitations en trois classes.
La classe des exploitations dont les revenus rizicoles ne peuvent satisfaire une

consommation de 300 kg de paddy/habitanVan (exploitations déficitaires).
La classe des exploitations dont les revenus peuvent satisfaire une consommation

de 300 kg de paddy/habitanVan et qui disposent d'un excédent monétarisable inférieur à
300 kg/habitanVan (exploitations excédentaires).

La classe des exploitations dont les revenus peuvent satisfaire une consommation
de 300 kg de paddy/habltanVan et qui disposent d'un excédent monétarisable supérieure à
300 kg/habitanVan (exploitations très excédentaires).

Le tableau 13 indique la répailition des exploitations selon ces trois classes dans
les différentes zones de I'Office.

Seules les zones réaménagées de Niono affichent un pourcentage d'exploitations
déficitaires inférieur à 5o/o.

Dans les zones non réaménagées de Niono et N'Débougou, ce pourcentage
s'élève respectivement à 10 et 16 %.
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Dans les autres zones, environ 30 % des exploitations demeurent déficitaires. La

zone Arpon du Macina demeure marginale avec près de la moitié des exploitations
déficitaires.

Si l'on observe le pourcentage d'exploitations "très excédentaires", qui disposent
donc d'un revenu monétaire supérieur à 22.000 FcfalhabitanVan, on retrouve la même
typologie de zones.

Près de 80 % des exploitations des zones réaménagées de Niono sont très
excédentaires. Dans les zones non réaménagées de Niono et N'Débougou, seules 60 oA

des exploitations sont très excédentaires. Dans les autres zones, et, à l'exception de la
partie Arpon du Macina, seules 40 % des exploitations sont très excédentaires.

Sur I'ensemble de I'Office, environ un quart des exploitations demeure déficitaires
en riz, un autre quart faiblement excédentaire et la moitié seulement est nettement
excédentaire.

I A un prix unitaire moyen de 73 Fcfa, 77 o/o des exploitations peuvent donc se
I reproduire sans activités extérieures.

Tableau 15 Répartition des classes d'exploitation selon le revenu
Canpagne 'l989 | 90I

NDEBOUGOU HOLODO KOIJROIjHA HACINA OFFICE

Retail Arpon Non réan. Non réan. Non réan. Non réan. Arpon Non réan' Ensenble

232
272
502

462 302
282 352
262 35U

302
302
407

262
292
452

167
262
s9z

5Z 4Z 102
177, 202 252
787 762 642

Déf icitaires
Excédentaires
Très excédentaires

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

3.6. lmpact des prix sur la proportion d'exploitations excédentaires
(graphique 9)

La sensibilité du pourcentage d'exploitations excédentaires face aux variations de
prix peut être intuitivement estimée par la pente des courbes du graphique 3.

Pour I'Otfice du Niger dans son ensemble, cette sensibilité croît assez
régulièrement avec la baisse des prix. Ainsi, de 70 à 60 Fcfa/kg, le pourcentage
d'exploitations excédentaires baisse de -5 "/o (75 à 70 %), mais de 60 à 50 Fcfa/kg, ce
pourcentage baisse de -1 O % (70 à 60 %).

Schématiquement, une variation inter-annuelle de 10 Fcfa/kg autour du prix moyen
de 70 Fcfa entraîne une variation de la proportion des exploitations déficitaires de plus ou
moins 5 %. Comparée à l'effet des zones, ou plus exactement à I'effet des systèmes de
production sur ce pourcentage, l'etfet des prix reste relativement modeste.

Une évolution global des systèmes de production vers les systèmes intensifs de
Niono pourrait largement compenser une baisse prévisible des prix. Ainsi, à 50 Fcfa/kg,
plus de 80 % des exploitations resteraient excédentaires si elles étaient intensifiées. A
court terme, il demeure cependant nécessaire de continuer à protéger le marché du riz de
façon à permettre l'intensification rapide de toutes les zones. A plus long terme, il dewait
être ators possible de laisser les prix progressivement baisser en maintenant un même
taux d'exploitations excédentaires.
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Graph. 9 Effet
sur le

court terme
pourcentage

des variations de prix
d'exploitations excédentaires (*)

% d'exploitations excédentaires

20 t-

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

prix unitaire du paddy

90 95 100

+ Retail + Office + Macina (non réam.) * N'Débougou

(*) dont les revenus couvrent au rnoins une auto-consommation de 300 kg de paddy/personne/an

Source: Etude IER/INRSP
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CONCLUSION

La progression importante des rendements au cours de la campagne 1990/91 a
permis une baisse des coûts unitaires dans toutes les zones. Cette baisse est
particulièrement sensible dans la zone de Niono (de 50 Fcfa/kg en 198S/89 à environ 40
Fcfa/kg en 1 990/91) où les rendements ont le plus fortement augmenté (+ 1

tonnes/hectare en trois années).

Parallèlement, la meilleure valorisation du paddy sur le marché a élevé le prix
unitaire moyen de la production de 70 à 73 Fdalkg au niveau de l'Office.

Dans les zones réaménagées de Niono, la précocité de la commercialisation et la
proximité du marché ont permi aux exploitations de vendre aux meilleures conditions (80

Fcfa/kg).

Ainsi, en trois ans, l'accroissement des rendements et des marges unitaires a
conduit à une augmentation considérable des revenus. Rapportés à I'habitant, les revenus
moyens ont presque doublé dans la zone de Niono (environ 40.000 Fcfa en 1988/89 à
près de 80.000 Fcfa en 1990/91), et se sont accrus de 50 % dans les autres zones
(40.000 à 60.000 Fcfa à N'Débougou, 20.000 à 30.000 Fcfa dans le Macina).

La dispersion des revenus dans chacune des zones reste cependant très forte. Si

dans les zones réaménagées de Niono, il ne reste plus que 5 7o d'exploitations déficitaires
(15 % en 1988/e9), on en trouve encore 16 % dans la zone de N'Débougou (30 % en
1988/89) et environ 30 % dans les autres zones (40 "/o en 1988/89).

Si la baisse à moyen terme des prix devrait tendre à diminuer le revenu des
exploitations et, par conséquent, le 7" d'exploitations excédentaires (une baisse des prix
de 10 Fcfa conduit à + 5 lo d'exploitations déficitaires), l'évolution parallèle des systèmes
de production vers I'intensification (rendements plus élevés et coÛts unitaires plus bas)
pourrait compenser fortement cette baisse des prix. ll devrait être alors possible non

seulement de stabiliser, mais d'accroître le niveau moyen des revenus et le taux
d'exploitations excédentaires, encore trop faible.

A court terme cependant, la protection du marché reste nécessaire pour favoriser
une évolution rapide des systèmes de production. Un observatoire qui permettrait de
suivre l'évolution des revenus moyens et le nombre d'exploitations déficitaires pourrait être
un instrument utile à un démantèlement contrôlé et progressif de la protection.

I
I
I
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Tableau 1 Charge en senences par vlllage sur parcelle de casiers en simple culture
Canlagne I 990 (Kg7ha)

Kg/ha Kglha

Prk Ensenble Prlr Fcfa/ha
unitaire unltaire

Kg/ha

Auto-fournie Prir Achetée
unitaire

NIONO

Niono Krn26
Nango

N'Golobala
Mourd ian
Bagadadj i

Medina
lrlerekela

NDEBOUGOU

Kanassako
Baniserela
B5
Daba (NDl6)
Herenakono

uoLoDo

Hanialé
Missira
Touba
Diakawere

KOUROIjHA

Niassoumama
Hedina
SokoIo
Dogofri Ba
Markala
Dia Coura
S ikasso

MACINA

Foulabougou
Niaro Coura
Kankan
Sansanding

Tongolo
OUIIa
Kossouka

78
80
73

94

80 112
80 88

80 70
80 88

100 101

110 146
120 1 55

1

30

38
29

83
11

111 82
59 79

32 75
58 81

101 73

64 73
144 74

2
1

26
4

29
24

116
36

72 48 120
71 92 80
72 43 90
71790
71 22 100
72 29 90
71 75 90

161 71 1 80 162
108 72 1'l 130 119
118 70 6 100 124
80 70 0 120 81

161 70 7 130 ',167

99 76 120 99
127 70 9 100 136

315
261

199
215
265

161
't20

131 135
95 135

89 123
73 112

1 18 123

91 112
50 135

184 1 10
166 1 10

110 99
142 99
147 99

70 99
69 't 10

31 123 3778
37 123 4496
59 123 7268
34 123 4159

73 123 9942
52 123 6438
48 123 5897

42 99
6g 99
58 99
83 99

81 99
103 99
53 99

82 9145
80 7168

167
173
166
118
136

131
117

37
104

78
95

142
160
116
159

77

71
71
71
73
73

76
72
72
72

,l 10
110

80
100
100

100
110
120

90

r68
173
166
't 44
140

160
't 41
153
140

126
r87
185
167
138
188
152

5397
7805
7 409

1 3703
12009

71 12107
71 12275
71 11923
78 11611
73 10693

12696
11345
1 6555
10815

79
80

108
78

73
76
72

91 116rI
76 14438
77 1 4099
71 12016
7 6 1't 704
75 14040
81 12324

71 11455
81 9552
71 8801
71 5908

12204
7580
9807

Tableau 2 Charge en
Campagne

fertil isants
1 990 (KS/ha)

par village Eur parcelle de casiers en sinple culture

Urée Prix
unitaire

Kg/ha

Fcfa/ha Phosphate Prix Fcfa/ha Fertilisa Fcfa/ha
unitaire nts

KS/ha Kg/ha

NIONO

Niono Iûn26
Nango

N'Golobala
Mourdian
Bagadadj i

Medina
I,rrerekela

NDEBOUGOU

Kanassako
Baniserela
B5
Daba (NDt6)
Heremakono

MOLODO

Manialé
l{issira
Touba
Diakawere

KOIIROTJUA

Niassoumana
Hed ina
Sokolo
Dogofri Ba
Markala
Dia Coura
Sikasso

I4ACINA

Foulabougou
Niaro Coura
Kankan
Sansanding

Tongolo
OuIla
Kossouka

1 39 14644
154 15912
202 20990
126 I 3588
177 18992

77 g22S
149 16158
125 13692
122 12657

95 1 0355
143 15662
87 8909
88 9631
78 8524

103 11433
145 15422

73 7917
1 05 1 1251
117 12987
117 1 2380

1 s4 1 6985
1 55 16597
101 11193

66
55
75
46
63

24
57
53
41

40
56
12
36
35
50
44

73 99
98 99

127 99
80 99

114 99

54 99
92 99
73 99
82 99

54 99
86 99
76 99
52 99
43 99
53 99

101 99

20234
1 8306

1 0880
1 4084
1 4566

697 1

7604

7259
97 49

12617
7942

't 1280

5 337
91 33
7't93
8087

5387
8563
7483
51 64
4250
5262

10024

41 38
6755
571 9
8221

8043
10159

5295

't7676
12786

I 0931
81 83

1 4479

10141
6803

7385
6164
8373
5647
7 713

2891
7025
6499
4570

4968
6899
1 426
4466
427 4
6',170
5398

37909
31092

21811
22267
29045

17112
r 4408

112
112
112
123
123

123
123
123
112

123
123
123
't23
123
123
123
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51

12
11

11
't9

2',l
11

Tableau 3 Type de travaur sur parcelle de casiers en sinple cultu
Câirpagne 1 990 (xg/ha)

Prépara- Pépinière Entretien Récolte-n Autres Total
tioà du- reiriquage irrigation nise.en Pgst-^
sol, senis gerDler recorfe

NIONO

Niono Kn26
Nango

N'Golobala
Mourdian
Bagadadj i

Medina
Werekela

NDEBOUGOU

Kanassako
Baniserela
B5
Daba (ND16)
Herenakono

MOI.ODO

ManiaIé
Miss ira
Touba
Diakawere

KOTIROI,JUA

Niassoumama
Hedina
Sokolo
Dogofri Ba
Markala
Dia Coura
S ikasso

MACINÀ

Foulabougou
Niaro Coura
Kankan
Sansanding

Tongolo
OulIa
Kossouka

38 1 6 34 40 '147
27 15 24 33 122

27 10 22 ls 92
8 25 24 15 81

28 26 18 44 135

11 21 9 4 45
7752746

10 13 19 17 60
13 1 6 12 12 43
6 1 16 13 I 45

19 10 3
21 81

1988
020172

11 1 78
3 r0 49

10 2 45
7',t51

12 11 68
30 16 91
18 '16 58

20
11
13
13
20
12
12

12

20
22

18
10
19

14
11

t0
13
t8
21

16
12
23
16

10
16
't2
19

1

16
12
15

42
44
45
59

52
67
83
68

55
53
31

't7 16
97

15 5

16
13 16
tl

30
24
21
30
18
30
11

25
I

27
6

I

16
0
0
0
I
4
1

0
14
I

11
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Tâb.Ieàu 4 charge rcl.enne
canpagne 1990

pâr village 8ur lËrcelle de casisa en Einple culture
(Kq/ha)

31

sa€ncea FerÈi- serrrice
lisants eau

Bâttage Equipe- çon8.Ents DÈefln.
Valeur CâPitàl Travôil
ajouÈée

TOEôI
chârge3

NIONO

I
I
I

I
I

lliono Km26 6860 3?909
tlango 53?6 31092

n'co.lobâla 5397 21811
Mourdian 6994 22267
Bagadadji 7321 29045

Med ina 139 I 2 1740 I
tierekela 12055 1{692

NDEBOU@U

Kanaasako I2OOS l{644
Baniserela 12{20 1581 I
85 ll?8a 20990
Daba (ND16t l1{78 13856
Heremkonô 10285 189?2

MOI,ODO

Niaaso|lmm 11477
Medina 14075
sokolo 14135
Dogofri Ba lZO25
Markâl-a 10435
Dia Coura 14040
sikâsao 12211

MÀCIIIA

FouLabougou lll52
Niâro Coura 11165
Kankan 9146
sânsandinq 53{?

42000
{2000

28000
28000
28000

28000
28000

?919 28000
1402{ 28000
12835 28000
12166 26779

17061 280001659? 28000
I 1173 28000

32555
28578

I 4080
2137 L
I 9090

1337 8
t2497

I 3535
I 't 112
l aol6
r15{2
I O796

6861
1?55{
99{7

10450
9405

L57 47
10683

6947 126372 4{8105
8t?3 115219 {1586?

{?81 74070 2L2A62
5682 8{315 27{338
7039 90{94 317690

8030 ao72l 217865
a0t8 71691 17r?63

6213 74402 170716
496r ?5306 192245
735a 82lll 198a7?
51 r7 7059{ 197592
3{36 ?1a88 la'16o2

71722 203993
60110 l?89{2

{5899 r225ll
{0?35 12891672tO2 L66772

3t780 119551
25698 99919

22570 tOO322
22796 tOO3l929?80 I 15?83
21911 95213
22393 95740

321733
300547

138792
190023
221 201

I 37 1la
I 0007 3

963a5
I 16939
I 16333
r 26998

7 3114

3899
361 2

257 4
3865
387 6

a059
2531

3350
2ZtA
3859
2678
165?

Man ia lé
llrss rrâ
Touba
oiakarere

KOUROUtIÀ

-

12629 8295
112?0 1647616555 13692
10761 12855

28000
28000
28000
28000
28000

10419 28000
15? 25 280008956 28000
9720 28000
85{s 28000

11433 28000
t5422 28000

28000 11098
28000 965328000 128{a
28000 I 1C{8

519? 65219 158835
7952 73351 166102
5339 76130 187985
3290 5536a 1?1670

4690 614'17 r 15203
33?6 73729 173018
6039 61177 150374
26{8 628{3 155299
a226 60611 110507
4506 73726 196369
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