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PREATTBTILE

Ce rap'port a été redigé par le personnel de la Direction de la Planification et du DÉr'eloppement R.uxal et de la
Délégation de Daganar, à partir des données collectées par des enquêteurs auprès d'un echantillon
d'exploitations agricoles de quelques villages de la délégation de Dagana et saisies sous informatique pour être
traitees avec le logiciel LISA (Logiciel Intégre des Systèmes Agraires).

L'éhrde a été réalisée dans le cadre du Programme Irrigation IV. Ce document constitue donc à la fois un
rapport d'étape (ou d'activités) et une synthèse des principa&x resultats obtenus.

Une version provisoire de ce rapport a été édigee en Juin 94 et diffirsee de manière restreinte à la SAED. Lâ
présente version vient annuler la precédente et doit ête considéree cornme la version finale.

La SAED va pournrirne cette étude pour d'une part compléter les informations dejà collectées et pouvoir
réaliser une comparaison avant et après dervatuation, d'autre part dévetopper certains aspects concernant
notamment les organisations paysannes et les aménagements.

Enfin, la SAED tient à remerqier tous les producteurs et tous les responsables des organisations paysannes çi
ont accepté de se prêter à cette étude. Qu'ils soient remercies ici pour leur patience, leur coltaboration €t leur
franchise-

Pour la SAED/DPDR J- F. Bélières et .{ Touré Èt pour la SAEDDélégation rlc Dagana S. Camara ; avec la participation de s autæs rnrmbrcs
de la DPDR, ct notamrned de M. Ndiaye pour les partics contrôle a É.it"tn.rn ao ao*gcs ct J. Itorcira p"rrr fa p"rtie slr tes serrences. [-a
saisie des dosrées a été laite par un oÉrateur temporaire (p. Camara).



SIGLES ET ABREYTATIONS UTILISES

ACNA

AHA

C.E. ou CE

CNCAS

CSE

CSC ou SC

CSF ou SF

CSS

cv

DPDR

E.A ou EA

GIE

GIE E.A.

GIE Fam.

GMP

ONG

O.P. ou OP

PIP

PIV

SAED

SENCHIM

SNTI

SOCAS

Activité non agricole

Aménagement hydreagricole

Chef dexploitation

Caisse Nationale de Credit Agricole

Cellule Suivi-Evaluation (service de la SAED)

(Contre) Saison Cbaude

(Contre) Saison Froide

Compagme Sucrière Senégalaise

Coefficient devariation

Direction de la Planification et du D&eloppement Rural (SAED)

Exploitation agricole

Groupement d'Intérêt Economique

GIE d'exploitants agricoles

GIE Familial

Groupe motopompe

Organisation Non Gowernementale

Organisation paysanne

Périmètre irrigué privé

Périmètre ir.igrÉ villageois

Société d'Aménage1ent et dEryloitation des Terres du Delta dp Flegve Senégal et
des Vallees du Senégal et de la FaIémé

Sénégalaise des Produits Chimiques

Société Nationale de Tomate Industrielte

Société de Conserveries Alimentaires du Sénégal.
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INTRODUCTION

Dans le cadre du "Projet Irrigation I'\f'2, la SAED a transf,éré ses responsabilites de gestion et d'entretien de
sept grands aménagements hydreagricolef à des unions d'organisations peysânnes regoupant I'ensemble
des usagers- Ce tranfert a débuté en 1989/90 et s'insere dens le cadre plus général ôr 'désengagement" de
lEtat, mouvement amorce en 1984 au Sénégal avec la "Nowelle Politigue Agricole", mais dont la mise en
o€wre pour Ia SAED n'a pris de I'ampleur quà partir de 1987.

Ces sept aménagements ont tous été rebabilites avant çre la SAED n'opÈre le transf,ert de responsabilites. Les
premiers résultats obtenus en matière de gestion et d'entretien par les unions d'organisations paysannes sont
ass€z encourageants même si de nombreux problèmes sont apparus en raison notamment de I'inexperience des
responsables paysans en matière de gestion technique et de gestion financièrC.

Pour suiwe et evaluer les consequences du transfert des aménagements hydro-agricoles au niveau des
producteurs, la SAED a engagé un programme d'enqrÉtes aupres d'un echantillon d'exploitations agricoles et
dbrganisations paysannes des aménagements tra-nsféres.

Ce sont les principaux résultats de ces enquêtes qui sont présentes dans ce document lls portent snr la structure
des exploitations agricoles et $rr les résultats technico+conomiques qu'elles ont obtenns en rnatière de
production rizicole pour la saison chaude 93 et l'hivernagegi/94.

Quelles que soient les difriculte! et imperfection$ constatéæ dans la mise en oeuvne de cette opération
(première partie), Ier résultats présentés sont iszus de données observées et montrent une grande
diver:ité' sorvent occultee dans des analyses trop normatives. Cette diversité concerïre aussi bien la
stntcture des exploitations agricoles (deuxième partie) que les itinéraires techniques zuivis et les rÉsultats
étonomiques obtenus (parties trois à sir). Ces résultats sont pour la SAED d'un apport important car ils
permettent de comparer la réâlité aur normes utiliséæ en appréhendant la diversité der situations, trs
dewaient égelement l'être pour les partenaires extérieurs, destinatairrs de ce rapport (notamment ta
CNCAS,ler bailleurs de fonds,les organisations paysânng fédératiyeg etc.).

Cette enquête permettra également de faire le lien entre les producteurs de base et les organisations paysannes
aungtrelles ils appartiennent à travers la structuration, le mode de fonctionnement, les charges et produits des
OP dâns lesquelles se retrowent les membres des exploitations agricoles. Ces aspects feront l'objet d\n
prochain rapport.

Les données technico4conomiques concernent la periode "avant dâraluation", sauf pour les produits de la vente
du paddy d'hivernage qui ont été détermines avec un prix de 90 FCFA&g correspondant au prix flxé par le
gouvernement apres la devaluation Une simulation rapide des effets de la dwatuation constitue la septième
partie.

La poursrite de I'ençête sur une periode de 18 mois apr'es la devaluation est une opportunité pour mesurer
I'impact de cette mesure srr I'agriorlture irriguée rlanq la detégation de Daeatra Il est donc indispensable de
poursuivre ce progmnme d'enquête pour obtenir les informations nr les nowelles pratiqges et déterminer les
notrve:lrD( rénrltats technicotconomiques des producteurs.

2 P'og* de developpe,ment realisé avec l'appui de divers baitleurs d€ fon& el notarnrnent la Banque iltondial€, la Caisse Françaisc 6s
., F:"l9qp*rl la KFW - Allcnagno, etc.

" 
ItJ:gt des arneaagcnurts de Boundour4 Dagana A DaganÂ B, tGssack Su{ Port4Èndarrnè, Thiagar et Thilène.' vor à ce Propæ le rappo,rt dévaludioo htcrne réalise par la SAED cn lvfai 1994 et le rapport de J.F- Cffitin "Eûrdê dc la capacité dËs

t organisations Pa)'saût€s des casi€rs tansfrrés a prerdre encharge la gcstiorl I'enbetiùr et la poliL dr:s casiers" SAED/B|/FAC - Janvicr 94.
' ['e ntode de coostiûrtion de l'echantilton rÉôrit sa represenrariviti aux seules eryloitatiom possédarÉ des suparficies irriguées dals dêg

aménagernents famGnÉs. Toutefois, sactrarn que le nr,odc dathibution des trres par ta SefO au momeîl ae la reai;"arion des airenagemcnts a*;t qu-e toutes les eryloitatiom agricoles des villages cqrcernés oot obtenu aes parcelle+ il es pcsibte è generatiser les nisglrats obû** 
",r*zones homogàrcs où sont localisr* les aménagenrents
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l) MrsE EN OEII1rRE DE L'ETIIDE

l.l. Conditions de mise en oeuwe eû déroulement de I'enquête.

Les circonstances du démarrage de I'opération de ransf,ert de la gestion des aménagements hydro-agricoles
(AHA) aux organisations paysannes (O.P.) dans le cadre du projet lrrigation [V ont génére beaucoup
d'incertitudesô dues aux objectifs trop généraurq aux imprécisions dans la démarche et à I'absence de références
et d'expériences pour ce tj?€ dbperation- En 1990, la SAED a procedé, de manière un peu précipitée, au
transfert de la'gestion des Eois premiers AIIA qui venaient d'être rehabilites : Thiagar, Thitèno et Pont
Gendarme- Face à I'ampleur de leurs nouvelles responsabilites les dirigeants pqfsans ont gmis une demande
d'appui (acconrpagnement) à la SAED.

Cette dernière devait dès lors resoudre deu'c problèmes principaruc qui ont été à I'origine de l'enquête :

- disposer de données fiabler sur les comportements techniqueg économiques et socio-
organisationnels des producteurs rl^ns le noweau contexte d'autogestion et de liberalisation des
filières de production ;

- élaborer des reférentiels technicoéconomiquer pour appuyer et conseiller les pruducteurs.

Plusieurs études partiellesT ataient déjà été effectuées avant que ne soit engagee, en Août tggl, cette enquête
stnlcturee avec des enquêteurs temporaires installes dans ies viltages, aes questionnaires destinés à une
exploitation inforrnatique, etc.

Beaucoup de temps sera perdu avant que ne soient levees les contraintes administratives et financières pour la
mise en oewre de l'enquête. Ites la première anné€, ces contraintes limiteront I'emploi des enquêieurs à
seulement huit mois.

Cette réduction de la furee et les enseignements tirés des huit premiers mois d'enquête concernant l'importance
du nombre de données, les possibilites d'interprétation ou l'utilité de certaines d'entre elless amèneront tâ SAED
d'une part à refondre et résumer les guestionnaires pour la deuxiàne phase de huit mois alors que les
enquêteurs étaient déjà zur le terrain et d'autre part à p.atiquer une enquête retrospective beaucoup plus déticate
à gérer.

Le démarrage de la de&Tième phase était prérm en Juillet 1993 pour collecter les informations concernant la
saison chaude 93, zuirne les ctttures d'hivernage g3lg4, engager le zuivi de la gestion de I'eau (utilisation et
entretien de tout le rÉseau) et remPlir les fiches OP avant ta n" rnrs 1994. En faig cette ptrase ne débutera
qu'en Octobre 1993. Ce retard est essentiellement tié aux mowements de personnels engendrés par la
restructumtion de la SAED (changement du responsable du nrivi{valuation de la délegatioA réorgani-sation
des services centrau:r, départ en forrnation longuaduree du resporsable de la partie gestion de I'earg etc.).

Le démarrage de la deu-xième phase correspondra également au test des nouveau,r questionnaires et à la
formation des engnêteurs pour tanr utilisation- Par ailteun, dans un souci d'efficacité, il a été décidé de re,porter
la collecte des informations concemant la gestion de I'eau et les O.P., après celle des données zur les stnrctures
des orploitations et $r les budgets de crrlnre de la saison chagde et de fhivernage.

La zupervision de I'enquête a coruisté, poru ses responsables (principalement le Chargé de Suivi et Evaltntion
de la Délégation de Dagana), à accompagner et contrôler cùc,rn ies enquêteurs po* decnrer avec lui son
travail quotidien.

f Voit l'évaluation interne de ce progranrme votet O.P. dans le rapport SAED d€ ftin 1994.
' li - L:iTPaq ù bansf,ert ae-famàag€,tït€tû de Thiagar zurfa p"oÀctioo et analyse de l'autogesrion pa'4sanne - ENCR (Bambcy), Ocrobre 91.

Sène J'B' - I'inpact ûr transf,ert de l'anÉnagcm€ût a" f-rt C*a"r-" sur la proôrctim et analysc de l'autogÈstiofl pa)t5annc - ENCR (Bambey),
Octobre 1991.

*t;U_Oj|_t! 
"Contribution à l'évaluatioo ôr tanifcrt de_l'amenagemenl de Thiagar - Resuttats dcrquêtes'- Aoôt 1991.- rour des contraintes de tempq de moy'ens hurnairu * finaræiers, le suivi a denlrrg en 1992 saru Lnquête de base et en reconduisant tels quets

les questionnaires qui avaient servi au sriri du prograrnrnÈ ae UOoutouma-dji (lllatam) par l.ancienne C.S.E.



Malheureusement cet exercice n'a pas été sufEsamment repété à cause des autres astivites des membres de

l fuuipe, ce qui a entraîné par la zuite de gros efforts de contrôle, de vérification et de correction des données au

terme de c-ette deu.xième phase.

La saisie zur informatique a débutée en ldars 1994 avec les données strucûFelles avant qræ I'enquête ne soit

terminée. Il a souvent été necessahe, durant la saisie ou lors du contrôle des données aPrès leur saisig de

retourner sur le terrain pour des prffsions, compléments ou reprises d'enquête- Tout ceci provoguera un

étalement important de cette opération (saisie et ontrôle) puisquelle druera jusquà mi Juin l99t (soit près de

3 mois).

f,'annlysê des données et la rédaction de ce rapport d'étape auront nécessité un p€u plus d'un mois de tavail
puisqu'il fallait poursuivre le contrôle de la fiabilité des données. C'esL d'ailleurs au cours des anatyses qu'il a
été décidé de ne pas prendre en compte les villages de Gaé et Ndiarèrne (voir infra), ce qui impliquait une

reprise de toutes les o$rations qui avaient été fait€sjusque là.

Parmi les questions de logistique c'est le moyen de déplaæment des enquêteurs (motocyclettes trW fragles) qui
a posé le plus de ptoblèmes a!'ec des pannes incessantes causant des dépenses de fonctionnement importantes et

des pertes de ternps pour le règlement des procéùnes aùninistratives liées aux réparatiots.

Enfut avec le recut, on constate que dâns lbrganisation générale mise en place pour cette oÉration, il rnanque

au moins un zupewiseur travaillant à plein temps et quiÉ d'une moto 125 crn3 qui aurait pour tâche d'assurer

un lien entre les responsables et les enquêteurg de contrôler de manière pemumente la fiabilité des données et

de participer au dépouillement de I'enquête.

1.2. Contenu de I'enquête.

L'enquête était stnrcturee selon trois axes de oollecte de donnees : les structures des E.A. et des O.P., les

itinéraires techniques zuivis par les producteurs pour deux parcelles dans chaque E.À et les résultats

économiques de la production rizicoles pour chaque E..A*

o Les donnëes de structure des E.A. et des O.P.

Pour la structure des E..A. I'ençête s'est intéressée aux données qui suivent:

- La démographie : effectiB (hommes, femmes, enfants), astifs agricoleg activités non
agricoles du chef d'exploiAtion et des autres menrbres, les surgas résidenB perrnanents.

- Le fonctionnement de lE-A à Eavers le nombre de ménages, le mode d'organisation du
njël - unité de consomnation (commun ou separé, any'ec ou sans rotation) et I'existence
de champ commun ou nffL

- Le foncier : recrnsement de I'ensemble des parcelles de lE.À avec leurs différents
caractéristiques, à savoir, la zuperficie, la localisation dans un aménagerent réhabilité,
un extension d'AIIA rébabilité, un PIV ou uû PIP, leur état (bon, problème d irrigatiorL
de planage, de salinité, etc.), le 5'pe de gestionnaire et le mode de gestiorL les
precedents culturaux

- Le cheptel : effecti{ présent ou confié, tJrpes (bovin, ovin, caprin, equin, asin).

- L'equipement de tE.A : les types d'equipemenf le nombre par t1pe, l'état de chaque
matériel (boq moyen ou hors service), I'année d'acquisition, le mode d'acquisition et de
paiement.
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Pour la structure des OP, le çresbbnnaire portait zur :

- Le nombre de membres, le statut de I'organisation, les principales activites agricoles et
para-agricoles, la sinration bancaire et le mode d'utilisation des comptes (dispitif
simplement formel, éparfe ou fond de roulement).

- Les relatiorn que cette O.P. enEetient avec d'autres organisations paysannes et la
nature de ces relation (gestion eau, crédit, gestion de matériel agncolg simple
affiliation sociale, etc.).

- Les equipements possedés par t'O.P. (types et nombre par t1pe, annee d'achat, état,
mode d'acquisition et de paiement).

- Enfin, les différents postes de responsabilité existants avec l'âge des titulaires, leurs
niveaux dalphabetisation, de formation professionnelle dans le poste et leur mode de
ré munération eventuelle.

c Les données au niveau des parcelles

A partir du recensement de t'ensemble des parcelles irriguees de I'exploitation agricole, toutes les
parcelles sultivées en saison chaude eUou en hivernage ont été enquêteeq à partir de deu.x
questionnaires dift rents.

Questionnaire avec itinéraire technique et travail :

- Ce questionnaire concerne deux parcelles sur I'ensemble des parcelles cultivées dont
une dans l'aménagement réhabilité et une dans un PIP, un PIV ou une extension
d'AI{A réhabilité.

- Les donnees collectees concernent toutes les operations effectuees sur la parcettg la
date d'exécutiorq la duree, la main d'oeirwe familiale ou extérieure impliquée, le coût
de l'opération et le mode de paiement (qrediE comptan! nature ou es1Èces), les
quantités de produit ou le tpe de matériel utilises, etc.

- Les postes concernes sont : la préparation de la parcetle (réfectioru, labûrr, oftet), les
irrigations et drainages, les semis, les épandages d'engrarq les desherbagss chimiques
ou manuels, le gardiennage, la récolte, le battage, le vannage et la mise en sac.

- Les données concernent également la production de la parcelle : supeficie récoltée et
cultivee, les prelèvements avant recolte et leur destination, les quantités récoltées, les
$nntites glané€s, Ies raisons d'un mauvais rendement, tes cbarges p6t-récolte, les
remboursements de dettes, les quantites apportées au secco et commercialisées SAED,
les quantités stockées ou cornmercialisées autremenL

Questionnaire sans itinéraire technique et havail

- Ce questionnaire concerne toutes les auFes parcelles sultivées quelques soient leur
localisation et leur type de tenure.

- Les donnees technico4comiques sont identiques au questionnaire pr#denÇ mais les
informations portant sur les dates et les durées ne sont pas collectees.

- Au niveau de ce questionnaire les parcelles peuvent être regroupees.
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1.3. Composition et évolution de I'echantillon.

po'r déterminer les perfonnances technicoéconomiques des producteurs sur les aménagerncnts træsférés et de

les comparer atLK résgltats obtenus par c€s mêmes producteurs sur les autres aménagements dont ils disposent'

il a été constitué un echantillon d'exploitations agricoles.

Dès le départ, par manque de donnees de base sur les exploitations agricoles et absence d'une tJæologie de ces

unités poùt h ione, il aété decidé de constituer un echantillon de taille importante (100 unités) en prenânt des

exploitatioru des principaux villages polarises (30) par les aménagements transférés retenus (5)-

Faute de temps et de moyens adequats, il na pas été procedé au recensement préalable des exploitations

agricoles de l'ênsemble des villages èoncernés, caqui aurait permis de faire un tirage aleatoire sur une base de

sondage fiable.

Dans la pratique, les exploitations agricoles a été choisies sur la base des listes disponibles auprès des

conseillers agricoles (attriUutaires de parcelles par village). I-e tirage aléatoire n'a pas pu être correctement

respecté notÀnment en raison du refirs de certains chefs d'e.rploitation qui n'acceptaient pas les contraintes

imposées par te suivi. Q'est certainement la principale imperfection de cette enquête. Sans tlTologh permettant

un choix raisonné et avec un tirage aleatoire trop peu respecté, la représentativité de l'échantilbn peut êtne

objectivement mise en doute.

Concernant les organisations paysannes (O.P.), il s'agissait au départ d'enquêter toutes cclles des villages

concernés.

L'echantilton initial était composé de lfi) exploitations dâtrs 19 viltages, suiviB par 1l engnêteurs (voir

rapport SAED : Etat d'avancement du Prtgremme Irrigation fV - Juillet 1993).

euelques modifications seront apportees à la composition de féchantillon et au.x questionnaires au début de la

deuxième phase en Octobre 1993 :

trois enqpêteurs (villages de Dagana et Gaé, et village de Kheune) n'avaient pas donné

satisfaction et ils ont été écartes ; un seul d'entre eux sera remplace ramenant le nombre des

villages à l8 et le nombre d exploitations à 9O, pour un total de 9 enquêteurs ;

- avec t'expérience de la première phase et en raison des contraintes de tempa, il a été retenu de

denquêter qle les O.P. de base auquelles appartiennent les membres des E.A suivies, ce qui a
ramené leur nombre à un peu plus de 130 ;

les modifications apportees arur questionnahes permettront de toucher davanage la rfulité des

exploitations agficoles, ce qui se reperartera sur le nombre de parcelles et les zuperficies

concernées-

En fin de deg.xième phase, les o'pérations de contrôle sur les donnees saisies ont fait apparaître des incohérenc-es

pour certaines des l0 exploitations des villages de Gaé et de Ndiarème. Ces incohérences, Fop nornbreuses,

remettaient en çruse la fiabilité de I'ensemble des informations collectées par fenquêteur ooncerné- Le temps

disponible ne p€rmettânt pas de reprendre et contrôler les informations, il a été decidé, dans un souci de

fiabitité, d'écarter toutes les exploitations agricoles zuivies par cet enquêteur (soit l0 exploitations}

Par ailleurs, un chef d'exploitation du village de Khor s'est montré si peu coopératif pour donner les

informations demandées que son exploitation a du être abandonnee. Un autre chdd'exploitation ùr village de

Bokhol n'a pu (ou voulu) fournir certaines des informatons concernant les résultats des parcelles irriguées,

I'exploitation agricole a été zupprimée des traitement conc-ernant les perforurances techniques et économiques

(mais conservée pour les donnees de stnrcture).

Ainsi, les analyses ont été effectuees !rur 79 exploitations agricoles localiÉes dans 16 villes ur villageg eur-
mêmes répartis en { zones définies selon des critèrw agronomiqueg economiques et sociologiques (voir
infra). Les membres de ces exploitations agricoles appartiennent à 132 organisations peysâDnes

différentes

tI

fi



Ces erploitations ont cultivê 375 parcelles en saison chaude 93 ou hivernage g}lg4._ sur une mperfrcie de
595'11 hectares ce qui représente par rapport à I'ensemble du disponible €n terres irriguees (52{
parcelles pour 7E553 ha) un taux de mise en valeur de 75 û/o. Toutes ces parceltes ont fait I'o-bjet d'une
enquête détaillee.

Tableau I : Prësentation de l'échantillon.

Echantilloo
Zones

.(l)
ArÉnagernenb

transfëreg

Enquêteurs

Nb'rB

Villages/Villes

de l'echantillon

E.A
NbrË

o.P

Nbr,e

Parcelles (2)

Nb're Ha

I Dagan A& B 3

Dagana

Bokhol

I 4t

(aband 8)

(aband 2)

l8
l8

I

t

34

l5
I

t

3 1,29

9,27
I

I

lotts-TotalZone I 2A 3é 1t 10,56

2 Thiagar 2

Ndiaûàle
tnug Demis

Thiagar

Richard-Toll

8

4

6

4

20

7

I3

I

72

l8

73

61,56

15,86

68,25

Souc-TotalZonc 2 22 18 163 115,6i

3

Thiagar

&,

Boundoum 3

Kbor

Kbdr

Thi€nsl Docki

Diawar
Wassoul

Bounôum ES

4

I
2

8

2

l0

I
2

3

7

4

l3

ll
8

20

l6
4

36

13,03

6,81

I l,9l
t0g,g3

7,90

209,72
SouçTualZone i 22 37 9S 358,2

4 PtCendarme I
Pont-Gendarnre

Gandiaye

Ntediæ

Thilen€

6

2

I
I

I
I
3

56

3

6

3

38,03

2,U
5,41

4,9
Sous-TotalZonc 1 4 IA ITI dsl 50,6t

Er\SENIBLE 9 l6 '79 132 375 5g5,rr
fâIB: I = ZO rctb Llaean& 2: zg;cDagan4 'Toll, 3 : zon C€rÉre, 4 = zsæù I ^-frsar.

(2) Parcelles nltivé€s cn CSC93 ou HIV93/94 et enquêtées.

La représentativité de rechantillon. peut être apprehendée en prenant en compte plusieurs critères. Les
79 exploitatiors agricotes de I'echantilton final totalis€nt :

- une poputationpr*ente de I 300 personnes;

- un disponible fonsier en terres ï"ryfu de près de 786 h4 soit 2 % des 3g 500 ha aménages recenses
par la SAED pour la delégation de Dagana (recensement banque de données à la date duOU|lDq;

- une superficie de 213 hectges (217 parcclles) sur les 5 683 ha réhabilites dans les 5 aménagements
transférés ooncern&, soit j,7ï.o/ode cette zupeficie ;

- une superficie cultivée en saison chaude 93 et hivernage g3tg4, de 595 ha de riz soit plus de 2,4 yo dæ
superficies totales cultivées dans la délégation (4 6,U ha en CSC 93 et lg g7g ha en HM3/94).

MalheureusemenE le non respect du tirage aleatoire limite cette représentativité. Les rézultats obtenus nepeuvent pas être extrapolés sans quelques precautions, c:rr, dans recnantitton, les 
"*proituti"* 

a"-s"ïJ; 1uiilesont certainement sur-représentees par rapport à lâ realité.

l0



l. 4. Répartition des exploitations selon des zones homogènes

:

Pour faciliter I'analyse, les exploitations agricoles ont été regroupées selon des zones homogènes, en début de
traitement. Quqhe zones ont été déterminées sur la base des travaux effectués par I'ISRA (Jamin &
Tourrand 1986)9 et en fonction des caractéristiçes socioiconomiques générales des exploitations qui s'y
trouvent.

o La zone f (zone de Dagana) de Bokhol à Ndbilore comprend la ville de Dagana et les viltages
alentours (Gae, Bokhol, Ndiarème).

Sur un plan geogmphique cette zone ne fait pas partie du delta ùr flewe Sénégal, mais de la
basse vallée, avec des sols se prêtant bien aux spéarlations maraîchères, la présence de la crue,
des activites agricoles sur le Diérilo et de pêche flwiale. La produaion de tomate intervient
grandement dans la composition du rwenu agricole. t a çasi+otalité des terres facilement
aménageables est déjà occupee par les aménagements de Dagana A et Dagana B, les perimètres
irrigues Prit'es le long du flerrye entre Dagana et Mbilor et surtout cerr..r de la CSS.

Iæs donnees stnrcturelles des exploitations agricoles reflètent dorùlement la présence d'indgstries
agro-alimentaires (SNTI et CSS) avec rrne faible nrperficie totale irriggee à cause de I'occgpation
des terres par la CSS mais aussi des emploi sataries dans ces sociétes.

t La rone 2 (zone de Richard-Toll) en forme de demi-cercle de ldbilore à Ndiatène en passant par
le haut du lac de Guiers. Elle comprend les villes de Richard-Toll et de Rosso.

Comrne la zone- l, ellg est marquee par la presence de la CSS (foncier modeste et beaucoup
d'emplois salaries) mais aussi une activité uôaine importante avec des services et un secteur
informel dynamiques.

Les qpeculations maraîchères peuvent exister, mnis sont moins importantes par rapport à la zone
l. Les possibilites de cnre sont éliminées depuis longtemps, la pêche n'est p-resquè pas pratiquee
et seules les e:rçloitations à lEst de la Tahouey possèdent des champs sgr le Dié; gui ne sont
presque plus cultives

Dar|s cete zone, les exploitations ont un disponible en terres irriguées plus important que darrc la
zone précedente. L€s villages de Thiagiu et Ndiatene en raison de I'impo.taoce des activites
extra-agricoles ont été intégés dans cette zone or les exptoitations de ces viltages ont un
disponible foncier moyen plus élwé.

o La æne 3 (zone Centre) recorwre geographiçement I'interieqr du delta et le bord du fle6r'e.

Elle esttrès éloignée fu Diéri, il nY a donc pas de cultures plwiales. t es terrestl, pl rs logrdes et
saléeq sont ce'pendant phrs abondantes que dans les autres zones. L'enclavement par tapport aux
aentres uùains otr inôrstriels et la nanrre des sols inposent pratiquement la riziculture çqmme
speallation principala Elle e* dwenue l'élément essentiet du i1,stème de prodrrction-

Iæs vi[ages IVolof traditionnels (Ronkh, Khor) ou de Peuth sedentarisé (thiénel Doki) sont peu
nombreLrc C'est datrs cette zone qu'on été installes tes principaux villages de colonisaùo1
(Diawar, lVassou[ Boundoum Est).

Le disponible foncier y est plus important gue partout ailleurs avec de nombregx aménagements
prives et de nombreu'c GIE de t1'pe familial. Cette forte disponibilité a peut€tre constitué un
frein au dweloppement de la double culture.

9 Jo-in J'Y' & Tourr-and J.F- - Evolution rte l'agriculturc et dc ltlevage dans une zone de grands ffïlinagËrncnts : le Dclta dg Fleuve Scnégal. In
, n _h 9fi* de la Rectrercbc Dareloppement n" 12 - Montreui€r- Decembre 19g6.

i; ltra.t* constituË de sablËs ôrnaires qui bo'rdent le Delta et parfois localises à l'intérieur ôr Detta entre lcs c'vcses' ' lerràtns alluviaux des drveltes de decantation de tlpe "Holtaldé'tres argileux a des tevées fluviodettaiques de typc ,.Fondé' argilelimoneux
à sablo-limoncur
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t La rpne I (zone du Lampsar) de Ross-Béthio à Ndiaoudoune $r les rives du Lampsar.

Les communications avec les centres urbains et industriels sont facilitees par la route nationale
n" 2. Des emplois salaries existent (SOCAS, SAED, Ross-Béthiq Saint-Louis).

Le disponible foncier est relativement important et srtort varié (Hotlaldé et Talq Fondé,
Diéril2) oftant une diversification des speculations. Comme .lrns la zone l, la production de
tomate (et dans une moindre mezure le maraîchage) contribue fréguemment à l'amélioration des
revenus agricoles.

Les exploitations de cette zone ont un disponible en terres iniguéËs assez faible par rap'port à la
zone centre. La plupart des terres facilement aménageables sont déjà aménageeq et en particulier
par la SAED avec les nombrerx aménagements du Lampsar appelés ncuvettes'. Ia rouûe et la
proximité de Saint louis facilitent I'ecoulement direct d'une partie des produits agricoles
(produits maraîchers et riz décortiqué)-

Les moyennes par zone des principales caractéristiques stnrcturelles des exploitations agricoles de l'ectrantillon
sont présentees dans le tableau cidessous. Elles confirment la pertinence du zomge retenu pour I'amlys€I3.

Tableau no 2 : Quelques caractéristiques des EA. selon les zones (totaux, fréquences et moyennes)-

ZONES
Nbre

E.A

Population présente CheÊdE.A
avec ACNAr

Autr,es mernbres E.À
avec ACNArernunéree

Superficie ioigrâ*
en h€ctrrqi

dmtSAED
éhabilité (en ha)

Total Ivloyetuæ NbrË o/o Total Moyenne Totd !v[oyerure Total lvloyerme

I Dagana 20 3il 15,6 ll 55o/o l6 0,8 75,71, 3,76 45,19 2,26
2 Richar&Toll 72 jm6 18,5 7 32o/o 33 1,5 146,90 6,68 s72t 2,64
l CentrÊ 27 it03 149 6 22o/o t2 0,4 472,n t7,51 75,n 2,81

+ I-arysar t0 184 18,4 3 3Ùo/o ll I.l 90,60 9,06 34:rT 3,48

Ensernble 79 I 304 16,5 27 34o/o 72 0,9 785,53 9,9,+ 213,06 2,7A
I ACNA= Activité Non Agricole

On constateun certaitr nombre de différences entre les exploitations moyennes de chacune de ces zones.

La population présente moyenne des exploitations est moindre dnns les zones de Dagana et ôr Centre- Cette
différence peut s'expliquer pour la zone Centre, par la grande disponibilité foncière qui favorise la prise
d'indépendance des jeunes et par le mode de peuplement fortement influencé par I'arrivee récente de "colons"-
Poru la zone de Dagan4 c'est le mode de vie "urbain" et les possibilites d'emplois salariés qui favorisent très
certainement l'éclatement des struchues familiales-

Da19 les villages des deID( autrcs zon€s, lbrganisation sociale est restée "plus traditionnelle" en dépit de
I'influence desvilles toutes proches. Le foncier est moins facilement disponible ce qui favorise le rnaintien de ta
dépendance des ch€ft de ménage vis àvis du chdd'orploitatioru

L€s 79 E.À prises en compte exploitent 524 parcelles irriguées pour une zuperficie totale de 7E5,53 ha Les
réhabilitées de I'echantillon (213 ha) représentent nn peu moins du tiers des disponibilités foncières

des exploitations agricoles. Cette sinration peut avoir des consequences importantes sur les rEyenus globag,r des
exploitations en rapport anec les itinéraires techniqueg les charges de production, les rendements et donc les
performances selon les tpes d'aménagement

Il faut notel que I'importance des nrperficies aménagées par les producterus sur financement privé (522 ha) et
en particulier de la catégorie des perimètres irrigués prives (PIP : 3S6 ha). Si I'on se réftre au nombre des
parcelles, 66 parcelles seulement panni les 524 parcelles de I'echantillon sont localisees dans des plp ce qui
indique que les exploitants disposant de PIP sont une minorité et que les PIP sont généralement de grande
taille.

l3 * villagcs sont instaltcs sur le début du diéri mais à un€ courtÈ distance rùr t-ampsar et ont des terressgr les deux rives.
'' Il faut toutefois rappelu que le nombre dexploitatiors de l'échafltillon n'es pas proportiormel au nombre total dbxploitations des zone* airsi

definies"
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2) CARACTERISTIQUES STRUCTTIRELLES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES.

Un des obiectifs de l'enquête était.de mieta connaître les exploitations agricoles attxEtelles appartiennent
Ies usagers des aménagements transJërës et Ia part que représente l'activité sur ces aménagements paq

à l'ensemble des autres activités en matière di fire irri

2.1. Complexité de I'organisation de la production agricole irriguée"

D\ltre manière générale, l'organisation de la production agricole iniguee est complexe at-ec plusieurs niveaux
d-9 decisiol qui s'imbriçent (voir annexe 2).La mise en valeur dunè parcelle localisee rlens un aménagement
dstÊrminé dépend à la fois des decisionsprises au niveau de l'exploitatiôn agricole (par le chef d'eryloitation ou
l\rn de ses membres), de celles prises au nil'eau de l'organisatioo paysaooe qui est en relation avec les
organismes de crédit et les fournisseurs et enfin des decisions prises au niveau de lbrganisation qui gère
I'aménagement (essentiellement la motopompe pour les petits p:rimenesl.

Dens certains câs ces trois niveaux pewent n'en faire qu\m ; par e.remple si un GIE fanilial anec à sa tête le
chd d'exploitation a Éalise son prcprc perimètre, possede sa motopompe et a son proprc æmp1e en bançre.
pans la plupart des cas ces trois nivearx sont distincts nota-rrment dans les aménage-ments traosfgres (avec
I'union' les O-P- de base et I'exploitant). Parfois, le nombre des nivearrx peut être plus important avec des
organisations intermédiaires pour I'obæntion des crffits, pour la gestion- de I'eau bu poro I'obtention des
intrants ou des prestations de service.

Ainsi, le producteur de basc a souvent un pouvoir de décision relativement limité pour la mise en valeur
d'une parcelle et pour une partie tout au moins de litinéraire technique suivi.

Mais souvent ce prodtrcteur (et c'est le cas général dans le Delta ôr flewe Senégal) diqpose de terres sqr
plusieurs aménagements diftrents à travers différentes organisations. La complexiæ se retnowe donc arxsi au
niveau de I'exploitation agricole. A cela s'ajoute le fait que tes producteurs on! au cours de ces.dernières
années' _multiplié le nombre des organisations (GE) prinèipalemànt pour des raisons liées à I'obtention des
crédits de campagne.

Tableau 3 : Répartition des exploitations agricoles en fonction du nombre d'O.P. de premier niveau
auxque I les e I le s appartiennent.

Nonbrc
d'o-P-

E:gloitation agricoles Nbne moyen de

Parc.Irriguécs/E À
Superficie irigu€c
moyerneparE A

Types dorgadsstiors pal,srt€t
Nombrc o/o s.v. GIE EA GIE Fam Foyrr Autnca

I t7 22Vo alpretlcs 3,t ha 53o/o 260/o 696 lorât l2o/o

2 t7 22o/o aP parodles 9,7ba 33o/o 3So/t lSVo TVo l0Vo
3 l9 24o/o 8,0 parûdks 15,2llp, Xle/o 48o/o lSVo 9/o æh
4 t7 212Vo 7,7paæeller 9,0 ha llYo 77o/o 5o/o 1t/o Zo/c

5 ct+ 9 12Vo I,Zparcdtcs l3,l ha 42o/o f/o $P/o W 9o/e

Les exploitstions agricoles de l'échantilon appartiennent en moyennc à 2Ê organisations paysanner de
basc différentes dont 0,8 sections villageoises, 1,2 GIE d'exploitants agricoles, ô,4 GIE familiaux et 0,4
organisations d'un autre tlpe (Foyer, association de femmes, eic.). A ces ôrganisations de premier niveau, il
faut au moins ajouter une organisation de deuxième niveau : ltlnion hydraulique qui gère I'AI1A transferé, soit
en moyenne près de quatre organisations par e.rploitation agricole.

Comme ott ry{ le constater, près de-80 7o des exploitations agricoles de notre échantillon dépendent de plus
d'une organisation paysanne de premier niveau pour la producÉon irriguee. Près de 60 y, Ogpèn*nt de 3 à 6
organisations différentes. L'organisation généralè de h pioduction est dônc comple.xe.

I
I

L,

il
t,

li

rl

13



ti
,'l

i!rt

'

i'iLes producteurs se sont adaptés aux situations qui se sont succedées durant ces dernières années. A la zuite des

coopératives ils ont crée, avec I'appui de la SAED, des Sections Villageoises dont certaines sont encore
operationnelles puisque plus de 80 % des exploitations appartiennent à une section villageoise.

hris est venue "l'ère des GIE' permettant notamment aux producteurs d'accéder aux crédits de la CNCAS. Les
GIE d'erploitants agricoles et les GIE familiaux se sont rapidement developpes, dans certains cas en
remplacement dbrganisations déjà esistantes (groupernents de section villageoise, groupes à I'intérieur des
Foyeç regroupement de producteurs sans statut, etc.) mais souvent des organisations complémentaires de celles
déjà existantes.

AinsU les exploitatiôns de I'echantillon appartiennent en moyenne à 1,6 GIE dont 0,4 sont des GIE familiaux
(plus d'une exploitation sur trois en moyenne a son propre GIE familial). Ces chiftes mettent en âridence les
capacités d'adaptation des producteurs du delta aux changements de leur environnement socio{conomique et
instihrtionnel.

Àinsi' une der caractéristiquer de la production irriguce danr cette z;one est la complexité de son
oryanisation avec une multitude d'organisations paysannesl{ aur fonctions diverses résuttant des
stratégiet d'adaptation développ&s par les producteurs vis à vis du foncier, des financements et des
autres compoaantes de leur envinonnement économiquq mais arssi résultant des orientations de
développcment priscs par leurs partenaires de développement parmi lesquels les Pouvoirs hlbtics
tiennent le premier rôle.

Ainsi, même si les pouvoirs de décision de chague producteur sont relativenent faibles, I'erploitation
agricole reste I'rrnité d'observation privilegié€ pour connaître et analyser I'organisation et les ésultats de
la production agricole irriguée.

2.2. Population et fonctionnement des exploitations.

Les principales caractéristiçes démographiques des exploitations agricoles de l'échentilton sont nézumees dans
le tableau cidessous-

Tableau 4 : Principales caractéristiques des exploitations agricoles de I'échantillan.

. Variables Etrectif
total

Pour-
centage *

Moyenne
narEÀ

Coefficient
Variation

Mini. I!&rxi-

Population totale
Population ffiente
Poprlation active homme
Population active femme
Po,pulation active adolescentl5
Surga (ouwiers agricoles)
Population active totale
Nbrc de ménage
Age ctrcf d'exnloitation

| 372
I 304

299,5
2E6,5
211,5

28
924,5

lO5 Vo

rcOYo
23 yo

22Yo
16 Yo

20Â
63%

17,37
16i5r
tr78
3163
2168
0Js

10r44
frE

50 ans

42 yo

43 yo

58 Yo

63 yo

IOZ Yo

220 o/o

5l o/o

58 yo

23 0Â

4
4
I
0
0
0
2
I

24

36
36
l3
ll
t2
4

26
)

80
t Par rapport À Ia poprlation prés€nte.

14 C""i n'est pas sans pos€r de nombreux problèrnes aux organiwncs de develop,pement qui intervicrmcc tlarn la zone, et en particutier à la
CNCAS- Pour la SAED la réËrenc€ à une zuperficie attribuee et amâragee a éfe jusquâ cæs derni€res années un élanent clair et sirrple
didentificarion de ses gartemires. Aujourdtrui avec lcs difficultes rtrrcontn:s par certains proûrc1eurs, on obeerne de nombreux prêts ou
Iocations de terres et urn mobilité irnportante des proôrcteurs ce qui cornplexifie ta tâchc de tà SAED dans s€s fixrctions dappui/corseil et de

| < suivi-éval"rtioc
" On été considercs conmn actifs toutes les personn€s qui patticipsnt à la production (declar&s courn€ tel par te chef d'exploir'tion), avec

homme et fernmepour lcs personnes de plus l5 ans et adolcsccnt pour tes pc-rsonnes de moins de l5 ans,-
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o Les chefs d'erploitations-

L,echantillon est composé de 66 chefs dexploitatton Volof (84 7o), ll Peulh (l+W auxquels s'ajoutent un

exploitant fuIaure et un Sarakolé.

Leur âge moyen est de 50 ans avec de faibles variatiom (coefficient de variation de 23 W; les classes d'âges

40-+9 ans et 50-59 ims regroupent 60 Vo des chefs doçloitation. On note toutefois des e:rûrrêmes avec des

valeurs très éloignées (24 ans et 80 ans). C'est dans la zon€ cenEe, qu il y a en proportion le plus de jeunes

chefs d'exploitation puisque I C.E. sr 27 ont moins de 40 ans (voir point 1.3.).

plus du tiers des C.E. ont des activites hors de l'exploitation agricoles qui leur procurrent des rwenus : artisans

(10 %), salariés d'une agre.industrie (g yo),employes par une organisation paysannete 18 7o; et aufts aaivites

telles que le conrmerc€ ou le transport (8 7ù-

Comme indigué prffiemmenÇ I'importance des activités hors de I'e.xploitation agricole est fonction de la zone

d'appartenance:

- Pogr la zone de Dagan4 plus de la moitié des C.E. ont une activité hors erploitation, ceci peut

se traduire par un certain absenteisme du chdde I'eryloitation sur sa parcelle. De pluq chaque

exploitation a en moyenne 0,E autres personnes travaillant à I'exterieur. Ainsi, fexploitation
dispose en moyenne de 1,3 personnes se procurant un revenu avec des aAivités hors de

l'exploitation-

- Dans la zone de Richard-Toll, un tiers seulement des C.E. ont des astivités remunérees hors

e4ploiAtion, mais chaque exploitation a en moyenne 1,5 persormes travaillant à l'extérietu, ce

qui porte à lr8 le nombre moyen de personn€s se pnocunf,nt un rwenu avec des activités hors
exploitetion.

- Dans la zone Centre, les activites à I'extérieur de I'exploitation sont peu importantes puisqu'en

moyenne 0,6 personnes ont une activité rémunéree hors de I'exploitation (2O% des chds
d'exploitation et 0,4 autres personnes en moyenne). Par ailleurs les activites concernées sont
I'artisanat et I'emploi par des O.P. et donc des activités traditionnelles ou des actitites en partie

liees à la production agricole (zone avec un nombre tres important dorganisatons paysannes).

- La zone du Larnpsar, av'ec la proximité de Saint-tÆuis et de Ross-Béthio, se rapproche un pzu de

la zone de Richard-Toll avec 30 Yo dæ C-E. qui ont une activité hors exploitation et l,l autres

personnes.

Ainsi, 48 exploitations agriooles de
I'echantillon (plus de 60 Vù
essentiellement rÉparties dans les trois
zonesrT de ùagaa Richard-Toll et
Lampsar nbm pas les hdgets familiaux
et I'entretien ds la famille stristement lies
aux résultats de la production agricole.
Ce qui n'est pas le cas pour la zone
Centre.

Tablean 5 : &ploitations (nec et sans revenu:t ætérieurs

7Ælrs Nbr,e E"Asans
îev€au eÉerianr

Nbre EA avec
ohts dl ttrvctu e erieur

Dalen 4 l6
RicbanùToll 6 t6
Ccû€ 17 l0
Lrrw 4 6

Au regard du nombre de personnes concernées, les ressources provenant dactivites hors de l'exploitation
agricole sont certainement importantes pour le budget des familles concernees et notamment pour assurer les
consommations de biens non alimentaires

l9 t* les emplois rémuner€s on peut citer ceux .L po.opitte, secrétaire comptable conôrcteur d'engins, etc.

' ' Soit 73 % dds E.A dc ces 3 zones.



o La poptlation cles exploitations.

L'erploitation moyenne est composée de 1714 pennnnes au total, dont 165 sont présentes La population
active nprésente 51 7o des présents, soit 10"5 personnes en moyenne avec 3,8 hommes, 3,6 femmeg I,7
adolesænts et 0'{ ouvriers agricoles (surga). On note la présence de surgas essentiellement dans les zones de
RicharùToll et du Centre.

La relative faiblesse des coefficients de variation dénote une certaine homogénéité dans la structure de la
population des exploitations notamment en ce qui concerne la population totale (CV 427o), les actifs lrommes
et femmes adultes (CV de 59 yo et 63 "/o respectivement).

Il y a en moyenne 1,8 ménages par eqploitation, avec un ménage au minimum et 5 ménages au ma'rimunr- On
note que plus de 53 yo des erploitations sont composees d'un seul ménage. Les e4ploitations de la zone centre
sont comPosées presque e.xclusivement de un ou deux ménages (respectivement 63 et 30 yodes E.A) alors que
potlr la æne l-ampsar ûtyades exploitations ont plus de deux ménagesl8.

Tableau 6 : Répartition tles exploitations enfonction du nombre de ménages.

Nbre de

Ménage
Nbre d'exploitations Population Présente

MoyenneÆ.A
Population Active

Moyenne/E.ATotal Dagana R-Toll Centre Lanpsar
I
2

3

4
)

53 o/a

22 Vo

14 û/o

lO Vo

lVo

55 Yo

15 o/o

25 Vo

5Yo
OVo

50 Vo

23%
9%

18o/o

OVo

63 Yo

30%
4%
4o/o

Oyo

3A o/o

l0 Yo

30 o/o

20 yo

lO o/o

t2
t8
21

24
3l

I
l0
l6
l5
l9

De manière schématique, la zone de Lampsar représente le système traditionnel Wolof avec de grandes
exploiations regroupant plusieurs ménages sous I'autorité de laîné ou du Ète, alors que la zone Cenhe
représente le mieux les évolutiorrs en cours avec l'éclatement de ces grandes stnrctures.

Il est quand même su{prerumt que le taux dexploiadons agricoles composées d'un seul ménage soit lc pl's
élevé tlenc la zone Centre (63 7o) tres nrrale, par rapport aux zones dè Oagana (45 W et de- Richard-Toll
!:0 

yù. 
!_,ri sont des zones fortement ubanisees- Les raisons sont à recheicher dans le rôle qge joue la

$+o"i9ilité foncière pour l'émancipation des chefs de ménage dépendants et I'origine du peuptemàt (iiltages
de peuplement).

Les poplations présentes et actives sont bien érridemment liees au nombre de ménages, ayec toutefois en
prgPortioq un phs fort taux d'actifs pour les exploitations avec un seul ménage. Le nombre d'actifs bomne
(plus de 15 ans) est en moyenne de 3,E personnes, oe qui est très élevé 

"o 
regatà des situations observées dans

la Moyenne Va[ée où les hommes adultes sont ffiucmment en émigntion-

o Ia main {oeuvre salariée-

L'eryloi de satariés agricoles^(slqga), pennanents rnais surtout temporaires pour la durée de la campagrn, est
æs fréqFent dans les zonesle où la struchre des exploitations agricoles est grande (essentiellement la zone
Centne arm en moyenne une zuperficie irriguée de 6,7 ha par aaif hom-g 14,3 ha par ménage et 17,5 ha par
exploitation voir infra) et où le nombre d'actifs "non agriæles" au sein des eryioitatiôns agrico'ies es important
(zone de Richard-Toll, voir zupra).

A la difference du personnel employé pour certaines offrations, notamment pour les operations de récolte et
battage, qui est rémunéré à la tâche ; les su4gas sont salaries pour la période àe culture (environ 4 mois), avec
un salairc mensuel de I'ordre de l0 0oo F à 20 00o F par mois. Ils soni dans la majorité des cas logés et nourris
par I'exploitant.

f f u* cetûecarar,l#stique est pcut$he sprcifique dr village de pont-Gendarme.
'- [æ recourà la main doeuwe salariee est systématique pour les GIE Invesrisseurs ôrrant la periode de culhre. Ces GIE soflt localis€s dans tes

zones du Djcuss et du Gorom Avaf mais ils sont cgalcrnent prÉscrûs de manière plrrs diffirsc dans tout te Delta
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En plus de ces surgas originaires de diverses égions du Sénégal, tes exptoitants ou les organisations paysannes
emploient du personnel spécialisé, sowent originaire de la zone, comme pompiste ou conducteur avec un
salaire nettement superieur qui peut aller dans certains casjusquà 100 000 F/mois pour la duree de la culture.

Les sz4gas emlpoyés de manière pennanente ou temponaire (pour la duree d'une campagne) représentent en
moyenne par E.A plus d'un tiers d'actif homme, mais sur les zones Centre et Richard-Toll ce chiffre passe à
plus de 0,6. En fait, 16 exploitations de ces.deux zones emploient au moins un salarié par saison soit 20 Vo de
I'ensemble des exploitations de fechantilton et 33 % des exploitations des deu.x zones concernées. Le recours à
la main d'oeuvre extérieure est sowent coruidére par les exploitants cornme une contrainte qu'ils souhaiteraient
diminuer au maximum en augmentant la mécanisation- D€puis la dwaluation cette position peut avoir evolué.

o Fonctionneme'nt des exploi tations-

Palmi les 79 E-A. de féchantillon 12 sont composee dun seul mÉnage (53 Yù. Ce seul chifhe met bien en
évidence la tendance générale caractérisée par la diminution progressive des grandes exploitations
traditionnelles correspondant à toute une branche d'un lignage avec en son sein ptùieurs générations et
regroupant une dizaine de ménages. Sur les 37 E.A. qui ont plus d\rn ménage,l'l onideu* ménages et 20 ont
trois ménages et plus. (l'oir tableau 6).

Tableau 7 : Répartition des EA. à plus d'un ménage selon leur motle defonctionnement social-

Nsndrc dè

Nfenages des

E.A'

CUISnIE CHA}TPS
Conrnune avec

Rotation I
Communesans

Rotation t
Conrnune avec
Grcnicr SéDaré

Avec Charnps
Conrrnuns

Sans Charnp
Conrnun

2

3

4

5

I
4

4

0

6

6

4

I

2

I

0

0

t2

6

3

0

5

5

5

I
Enscmble 17 17 3 2l l6

t [a ro'tation conceme lap'reparation dÈs repas.

Du point de lue de I'organisation en unité de consommation ou "Ndjël'(ind.icateur simple mais encore assez
pertinent pour rendre compte du fonctionnement des E.A), oo coort te que les 8.A., mâl-gré une tendance à la
reduction de leur taillg ont encore un fonctionnement assez ccntralise et gardent les principes communautaires
en regroupant une panie des revenus des différents ménages. En effeÇ 9i %des E.A-. à plts d'un ménage sont
total ement communautaires.

Pour la moitié d'entre-elleg toutes les fonctions d'entrctien du groupe familial dépendent dïrn seul centne de
decision (le chef d'exploitation), sans même de rotation entre tË minages poru là tâches de préparation des
repas (cuisine commune sanq rotation : 17 E.A.).

Porr faure moiti4 il y a-gestion commune de l'ensemble de ces forctions par un seul centre de dffsion avec,
cependant' rotation entre les ménages pour la préparation des r€pas (arisinc commune avec rotation : 17 E.A).

Seules tnois E-À ont une gestion séparce ôr stock vivrier Fr les différents ménages, indice dhn processrs de
d'adonomisation de ces ménages ; mais même dâns ce cas la preparation et la *rrrout-"tion des i.pu, se font
en qofilmull.

Un autre indicateur du degré de fonctionnement communautaire des E.A. - I'existence ou non dtrn champ
commun - montre utr manqtre de consistance du caraaèrc communautaire. En etret, parmi les E.A à plus d\rn
ménagg seules 43 o/o d'entre+lles (16) declarent disposer d'trn champ commun qrd constitue reellement la base
du Ndiël commun (stockage duviwier, préparation et consomrnationdes repas).

Compte tenu de tout ce qui precéde (nombre de ménages, organisation du Ndjë|, existence de champ commun)
on 

-peut dire que les E.A- conservent formellement certaines caractéristiiues de leur fonctionnement
traditionnel alors que les bases reelles de ces traditions s'estompent progressivemènt. Une telle situation ne peutque se réperorter nr le mode de gestion de funité de pùuaibrL et en particulier pour la gestion des
différentes parcelles irriguées et de leurs produits.

t7



2.3. rlisponibilités foncières des exploitations et état der parcelles.

Le disponible foncier des exploitations agricoles est æmposé d'une part des terres aménagées inigabtes etd'auhe part des terres non aménagées (diéri pour les c,rihrro ptuviales, walo ou falo pour les culures de
décrue).

t Les dffirents types d'aménagements-

Les terres arnénagées iniguées pewent êEe ctassees en plusieurs gxoupes en fonction du mode d,aménagementtt 
-dl mode de gestion- on retiendra deux catégories principales I les-aménagernents réalises sur financementpublic et ceux réalises sur financement privé.

+ Le3 terres aménageer srr financement public par la SAED2O avec I'appui finpncier de divers bailleursde fonds- Dans notrc échantillon, tous t€s eménagements de ce type sont des ,rgrands
aménagements" qui ont été réhabilités avant leur tran-sfert aur usagen. Ce trpe de tierre est noté
SAED REIA dâns le présent document

+ ræs terres aménagées (ou réhabiltees) de manière plus ou moins sommaire par les producteu* er*-mêmes correspondent aur investissements priv&et. Â." oi"o.t, trois tlpe d'aménagements sont pris enconsideration dans cette analyse :

- LB ertensions des grands aménagements SAED (noté LYT rlnns ce document) sont les terres

::iï,Ttfl]î l1ilT:* -à..t 
i1té{e'r.oLsur 

fes bords des aménagements et irriguees avec
sl,lra,rr ,at

Jt-T'f _!îi"_fryl ry.J" redwance à la SAED). mais avec le txansfert elles sonr intégees.slv6rwJd^ns la gestion globale de I'aménagement par les producteurs. Elles sont soumises à la même
redevance que les zuperficies aménagées ri ogrr"Uiiitees par la SAED. pourtanf elles sontgénéral de moins bonne qualité car localisees sru des ôh qpi avaient été écartés lors demnception de I'aménagement -Ell*s nbnt pas été planées'*é"""iftment et sont sowent
aménagees de mznière sommair,*2 (pas de drainage, o*,o d'irrigation fragrles, etc.).

- r*t- tl\r feélmètres ldrye, villageois) sont des Srimètres de petite taille (en général moiru de50 hal irtigués à pa$r d'un-groupe motopompe (Gt!æ) ou d'unà bafterie de groupe motopompe.
Certains ont été créés sur financement p.iug d'autes lbnt été s11. finanæte"i p"Hi"tr. Cesderniers sont gérés par une orgalisation rEiroupant une grande partie des membrejdun viuage,ou des membres d'un groupe social d'un vitlage. Les 

"tttiuot"iio 
de parcelles sont nombreurç

contrairement au plp-

-IÆs PIP 8érimèÛe hiry.it Privés) sont des perimètres 19 nlus souvent de pe.tite taill*1 irrieuésà partir dlln GMP ou d\rne banerie dÊ GhdP. Ils ont été 
-réalisés 

sur finencement privé le pt'ssowent dg manilre très sommaire à des cûts ûès réduig25 et sonrgérés par une orgpnisati6a26
a\rec nn fonctionnement de t1'pe "privé" par oppositon à la gestion co-mnnrnautaire d€s p[v.

ryf.î-P*d-bs gran& "*.ge-t$ so.s ge*im SAED (C.ûand+Digue/Te[dDôiÆigu4 lcr c'vefies ôr brycar t o"'t".ffi)' tJ;""e 
";e""gr.tÉ- Ë"-g,.* à partir ao Jir.,o a. la css et trmfrrÉs depuislmgEryc(colwr*'Mbagam)' tcsarrcnaggmed "irtermÀfiairer'a.uaorruoaTÈi"so q,ri orn Été træsfrrésdes leorcrédi*et €nfin l€s

.,1 ii#ffitilËttffi-ffiffi,ff* p"voËaa ki'cnéation tvlais ces tlr€s daûléûas"o,€d æ figr'cd pas ,f'nq re

" Il Fa'&ait egd"q'c'r ajorter lec nrperficies 
"..t-tF"* et irrigpés à Frtir dæ canaux de 

-h_css (les inigr'ds ne paieo par Fea' €t rE sod,n ppg pas-orgaûisés). Daas l'éctdlloq ç.i'çro p*Ioa à t5ç, 
"*1"t"*i"i, m"f 

E Parc'. P'c rear el n

:: c€rtain6 peroellcs en extensiqr orr rdme &"ià 
"détt 

gé* r*lr o'omj-arnais eæ *iii"6o (voir inÊa).Æ D.* la délégarim dc Dagru4 un ostain ryb* a-'eËJ# æqpprv oc été tÉ.bé" par la SAED à Iâ fin d€s anné." 70 d au d€b.,.dËs armé"* 80' It gestion et fenbetien dc ces *tÉtË;"rq 
^"a"iile" 

a"- *r"ie*-pl* ou moins ,"n-,"1*, étaiÈnt qr*érmtiquerncrntrandents a.,( usagers' Ib oot eté ptus o* moirn ui* *ua**, €t d€p'is u"oï"*p ont fait lbbj€r de groc bavnux dentretisr("réhabilitation' cd souverû le tcrme uiitit". p"t u pJr"i" i, r* g*rp" t i.p"rfi. on ae rermuvelesi ta supc,rficie a été étenûre..- ; on^. peut aujourdlni les considerer ofirrnË aes ilvestiss€m€ûls pdrA meme si rgt t 
" 
*à*.rg à te.r première realisation|| T "rq.*sfoi" d" rrcmbre'ses e*.pti*s arcc d"" plp sriliéË* hs 100 ha-- L€s coûts daménageme'd sost bien-sûr Ê variables, t d J-"ir trtq b*"*"p dE ces a'enag€m€ds fft eté réarises avcc e5 àI'J heures de grader par hetare, soit 12 à 37 o0o Favaidevaluatiqr L"r *ir"ï r"Éu. necr:ssite æpendant des "refectioos. frequetncs

,u ^*l îfu &O,25 à_e5 heures de grader avant chaque cycle de *tuo*-- utl <tmve$isseur\ CIE Familial,Indiviû.ret, etc-

en
la
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o Le disponible foncier moyen par exploitation agricole.

La zuperficiemoyenne disponible en terres irriguees par
exploitation agricole est impoÉante puisqu'elle avoime
les 10 ha lcoefrcieilt de variation : 130 9ô) répartis comme zuit :
2170 ha, (coeffrcient de variation : 669.ù sur des aménagements
SAED réhabilit&, 1145 ha sur des extensions (coeffEcient de

variarion : l76VQr 090 ha ilr des PIV (coemcietrt dè variation :

244W et 4"89 ha zur des PIP (coefEcieotde variation :251o/o).

On remarquera que cette r@rtition de la zuperficie est en
assez bonne comespondance inæc la repartition des
zuperficies aménagées totales de la délégation deDagan*1.
Ainsi, la superficie aménagée SAED ne represente que 27 Vo

de la superficie iniguee totale disponible en moyenne par

Graphique n" I : Repartition de la zuperficie ûxlyenne des E. À par

rypc dunenageûr€nt

9ta

"

tr-t
I
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I
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exploitatioq alors que les PIP representent environ 50 % de cette zuperficie. Comme I'indique I'importance des
coefficients de variation, ces chiftes moyens cachent de fortes disparités d'une exploitation à une autre et d'une
zone à I'autre.

La superficie aménagee par la SAED détenue en moyenne par une exploitation agricole narie relativement peu
d'une zone à une autne avec un minimum pour la zone de Dagana (rnoyennc de la zooc :226 E c.v. dc ggvù et un
maximum pour la zone de Lampsar (rnoyerme de la zone : 3,-18 h+ c.v- ds 50 9/.). Cependant d'une exploitation à I'autre,
zur I'ensemble de l'échantillorU les variations sont plus importantes avec pour les zuperficies SAED-REIIA un
ecart type de 1,79 ha et un coefficient de variation de 66Vu

Tableau 8 : Disponible foncier moyen par exploitation agricole, par type de tene et par zone.

Ersernble Dagan RicharûToll Cedre Ilrycar
Parc. sup. Parc. sup- Parc. sup- Parc- sutr Parc. sup-

Etuif(E.A) T) 20 22 27 l0
SAED Rehabilité 2r8 174 3,4 23d 3,0 2,60 1,6 7-81 4,1 3,49

Entension 2rA r,{5 o,2 0,05 2,5 2,54 0,9 o,52 7S 431

PTV lr0 opo o,7 0J6 1,6 0,80 1,2 rJ2 0,0 0rff
PIP OJ 1,89 I.t 1,09 0,t oJ t-5 l?-# 0J r22

Sousaæal Inigué 6ô 9,94 5,3 t,76 u 6,6t 5rI 17,51 I2,A 9,06

hJarn Cultivé o,0 oJt 0,0 0,00 0,1 l, l3 0,0 0,00 0J 0,0(

Décrue o,l 0,01 o2 0,04 0,0 0,00 0,0 o,00 0,0 0,(x

Walo o2 r92 0,1 0,18 o,4 1,05 o2 4,63 0r0 0,0{

Di€ri o,l o,23 oJ 0,9{ 0,0 0,00 0,0 0,0{ 0,0 0,0{

TCITAL 7,0 l44l $, 4.gl 7,t a$ s3 22'14 r2,0 g'fi
fniguè/Présent 0,63 o,24 0J6 r3a 0,46

brlguëIvIénage 69r u6 3,6t r4J8 33J

fniguëlActif lomme t3s t2r l,7l 6,70 l,7Q

L,eeparocllessoril ca nornbrc dtlritéstl les sryerficics soril c:çrimées enhectare.

La superEcie irriguée par ménage est en moyenne de 6,9 ha (cv dc 166 "/ù et 3,3 ha par actif homme (cv de r4o %).
Ces chiftes sont très étwê par rapport au reste de la Vallée- Il est vrai que les rnoyennes sont fortement
influencées par les nrpeficies de la zone Cenhe pour laquelle les zupeficies par ménage et par actif homme
atteignent des valeurs trrès importantes (respectivement 14,3 et 6,7 ha; c.v. tzro/oû.ssuù. pour les autres zones,
la dispersion à I'intérieur de la zone est beaucoup plus faible avec des coefficients de variation qui descendent
entre 35 et 80 %.

27 duottOttg4, la SAED évatuait l'eoscrmble des superficies amenagées dam la rlélégation de Dagana à 40 50O Ha &nt 14200 ha realiscs par
les Pouvoirs hrblic avec I I 850 ha de grands aménagements ct amenagements intermeaiaires amenaga par la SAED (soit près ae lO frr;, et
environ 2 350 ha de PIV que la SAED a rcalisc et direrlerneruû trans-ftr aux proôrr,ieurs (soit prÈ" dr 6 %o). I-€ ie fù ha realises sur

lf1rcern1ts pnrvés conceflerrt enriron 2 0m_ha tgit*t par les producteurs en extmsion des grân& amâugerneflts (soit 5 0,6 &lazuperficie
totale) et 24 300 ha & P€rimèues de Ope PIP, mais aussi de Rpe PIV, soit 60 9'o ,JÈ la supcrificie totale. I] pourcentage dcs extcrni,ons est
neûemeril inl"erieur aus 15 o/o obtenus avec l'ét-hantillon mais il ed dt au fait çre darn ltctrantittoa figuretÛ tes deux-arnenagcrnems pour
lesquels lcs extensiorn ont été les plus irrprtanles (Thiugar et Pont-Ccndrrrmc).

l9



Sur la base de cet echantillon, il ne sembte pas exister de correlation lineaire forte entre la superficie iniguée

(totale ou par type d'amenagement) et les variables de population : nombre de ménages, population présente et

actifs hommes. t a rrariaUte zuperficie SAED réhabilitée présente tes plus foits coefEcients de corrélation avec

lEs variables de population, ces derniers restent cependant voisins de 0,5 . Cctte sihration n'est pas surprcnante

car les attributions de teses realisees par la SAED zur !a base de critèrcs de population sont relatil'ement

anciennes et de,puis les évolutions concernant la population mais surtout le foncier ont été impor,tantes et

variables selon les zones et selon les exploitations.

Par contre ïanatyse au niveau des zones, fait apparaître pour celles de Richard-Toll et Lampsar, des coeffAcients

de corrélation nrpérieurs qui semblent indiquer une relation enEe population présente et zuperficie SAED
Réhabilitée (respectivement 0,67 et 0,69), mais surtout à Pont4endanne une forte corrélation entre le nombre

de ménages et la srryerficie totale irrignee (coefEcient de correlation linéraire de 0,93). Dans ces zones, le poids

des anributions SAED se fait encore sentir et pour les superEcies aménagées par les producteurs eux-mênrcs,

notamment les superficies en extension qui dans ces deux zon€s représentent une part importantÊ du disponible

des E.A, la rÉpartition semble avoir été realisee sur la base de critères de population-

o Nombre de parcelles et vperficies-

Par parcelle il faut comprendre ici parcelle foncièn#8 lzuperncie delimitee d'un seul tenant qui appartient ou
qui est géree par un individu) et non parcelle hydraulique (plus petite unité d'irription correspondant à la
superficie delimitfu par des diguettes). Ainsi, un PIP de 50 ha sera considé:ré comme une seule parcclle sIl
"appartient ou est géé" par une p€rsonne (le chef d'exploitation dans la plupart des cas) ; de même une petite

superficie de 0,[ ha gérce par ure femme de t'exploitation à I'intérieur dun PIV sera également comptabilisée

comme une parcelle (alon qdelle n'est certainement qu'une zuMivision d'une parcelle hydraulirye).

Chaque exploitation dispose en moyenne de 6,63 parcelles irriguees dont le nombre varie selon le type d'AIIA :

2,7 prælles pour les AIIA SAED (soit une zuperficie moyenne par parcelle de I'ordre de t ha), 2 parcetles

pour les axtensions (soit une superficie moyenne paf parcclle de I'ordre de 0,7 ha), erwiron I parcelle dens les

PM (soit une superficie moyenne par parcelle de lordre de 0,9 ha) et enfin 0,8 parcclles dans les PIP (soit une

superficie moyenne par parceUe de I'ordre de 6 ha). Comme pour les zuperficies, les coefficients de variation
indiquent une grande variabilité.

Le nombre important de parcelles irriguees indiquent également une dispersion geographique et hydraulique,
qui se haduit par le grand nombre dbrganisations paysarnes dont t'exploitation agricole est membre (voir
tableau n" 3).

o Gestionnaires des lnrcelles-

Ces parcelles sont géréÊs à prÈs de 82 Yo pr les cheft d'exptoitation et les chefs de ménage de,pendants

(respectivement 6L % ët 2L Yù.

Si I'on prend en considération la nperficie, on constâte que les chefs d'exploitation gèrent près de 75 olo

de la upcrlicie totale irrigséc de I'exploitation et près de 90 o/o dle la superficie des PIP.

Les cheÊ de ménage dépendants du chef d'exploitation gèrent 16 %de ta nryerficie totale avec près dun quart
des nrperficies SAED, Eseosion et PfV, mais à pgine LOo/o des PIP. Ils ont donc ass€z facilement accès atx
terres iniguées dans le cadrc d'aménagements gérés de rnanière communautaire ou collectives meis beaucoup
moins darrs les PIP, saru doute par manque de fonds pour I'investissement initiat ou d'une ind@ndance
insuffisante pour accéder au foncier et aux financements existants (CNCAS et autres).

28 C"n notion de parcelle foocièru est dune part ditficile à cerner daube part elle était mal assimilee pur to anquêteurs. Ainsi dun chef
dexploitalim à un aube les dqrÉcs n'od pas toujours éte collectéæ de façon homoghe G€rtaim deltaillant ctaqu€ parcelle hydraulique,
dautre au cnrtaire regroupant plusieurs panelles foocieres)- t.es dormées concernant les parcellcs sod dortc à maniprler avec précaution



Tableau 9 : Répartition des superfcies mt sein des E.A. selon le type de gestionnaire-

SAED RETIA EXTENSION Pry PTP TOTAL

Ctrcf dEryloitatioa 6f/o 54o/o !f/o 88e,ô 75o/o

ChcfdÊ Menagc Dép€ndsd Zl%o lf/c 2596 9/o 160./0

Epouse du Chef derçloitation lo/o lo/o t9/o lo/o lo/o

Autre gesionnaire to96 l7o/o l3o/o 2o/o 80,6

I*s épouscg du chef d'erploitation, et d'une manière générale les femmesr n'ont pratiquement pas accés à
f irrigué puisqu'elles #renq pmr I'echantillatrze, à pebe lo/o de le srperficil totale- Danc les
aménagemeils SAED, les extensions et les PIP elles ne sont pratiçrement pas presenæs. Elles détiennent
quelques parc.elles rlans tes PfV (à travers des groupements de femmes) avæ, i Ts de la zuperficie totale de ce
type d'aménagement sonrent pour la produaion maraîchère de saison froide-

Enfin' les autres tl"es de gestionnaire (fils celibataires, autres membres de I'exploitation) détiennent 7 yo de
I'ensemble des zuperfi cies-

A peine 15 Vo des parcellæ sont declarees par les chefs d'exploitation crmme des champs commrurs (ce qui
rePrésente ewiron 2lo/o de la nrperficie), toutes les autres parcelles sont oonsidérees comme des chanps
indiviùrcls (77 Yo de la srperficie totale) à I'exception des parceUes gerees de manière coll€stive hors de
I'exploitation (une parcelle a plusieurs gestionnaires dont certains sont hors exploitation) qui ne repÉsentent
que 2 Tode la zuperficie.

Les chiffres concelllant les champs communs semblent confirmer l'évolution, depuis longfemps amorcée, çritend à findiviôElisation et à la segmentation des unités de production trad.itiônnelles. Cetie évolution est
favorisee par les modes de produaion en agriorrnrre irriguee.

o Localisation des parcelles sur les types d'aménagement en fonction cles zones

Les zuperficies en extension sont localisé€s d^nq les exploitations des zones de Richard-Toll et de Lampsar
(respectivement 2,6 parcelles pour 2,54 ha et 7,5 parcelles pour 4,37 bapar exploitation).

Pour la zone de Lampsâr' cette situation est générale. Ia SAED a aménagé, en soû tem1n, la plus grande
partie des terres facilement aménageables (14 aménagements independang pt* Co pry dans le bas Lampsar).II ùe restait que peu de tsrres pour les aménage*eots de q.pe Èp. qrraia iI le perre-ntso-É;ftucteurs
realisent des extensions sur les aménagernents, ils sont dfic fortement Aépendants des infrastructqres et
aménagements réalisés par la SAED.

Pour le zone de Richard-Toll, c'9st l'aménagement de Thiagar ayec ses EOO ha d'extension réalisés par tes
proûrct€Nrs Eri entraîne les caractéristiques obtenues, Dès te transferg les producteurs ont aménagé te pt's Oe
terres possible aux abords de cet aménagement Le bureau de lïlnion annongit en l99l leurvolonté de porter
à 2 000 ba tâ srperficie iriguée à partir des stations de pompagdl de cet anénagement tr odste même des
terres aménagées (ertensions) çri nbnt jamais été ailtivées ô.-e I'indiçre Ë t"Utoo ci{€ssus (25 ha
recensés mais qrri ne q}naernent que 2 exploitations agricoles). Contrairemeoi à ûa zone de Lampsar, on note
dalllt la zone de Richard-Toll des zuperficies non négligeables en PIV et PIP (respætivement eg et 0,7 ha par
exploitatioa agrioolQ, nais aussi des terres à amé-nager, puisqu'en -oyeno" il y aurait en terre de Walo
aménageable environ I ha par exploitation.

29 D-'"J'""hootillon'-il n! a par de clref dergloitation fermne contrairemenr, pourtant cette sitrulim existc rnais eo très faible proportion (en
*,Fîfu!cette suihration est ransitoire suite à un decès du chcfderyloitation)- '-" Ce sorn lcs obscrvatiqrs faitca $ritc aux triulrlferls d€s AHA A cc propoq itxerrrple de Pootcendarrrc e$ significarif : lc villaç avec l.apprride la sAED avait aménagé dÈs t€rr€s corrprises entre le garnd a;nfi;gemcrt *i t. t,arnpu* en les irrigant avec un GMp. Apr& le tramfcrt,ces terres ont etÉ Stachées au grand anenagemerû,-ï qyi e4plique-qu'il n! a pred* pas dc *frm.io cn pIV. L,es proôrcteurs ontégalernent realisé de nruvell€s sdensions- ! superficig inigubh e p"rtirde la *aiôn de ponpaç a pratiq'cnrent doublêJ t Refir'qant ainsi de pr€odîe en consideration les ..-onseils ai ""-*ugistë' de la sAEb qrri -orf i. b; dunc argunrentation tc,-hniqucsproposaient que le bureau de lunion limite fortement tes errensiom.
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pour Ia zone de Daganq les zuperficies en extension sont faibles- Mais cette situation derfiait changer. Les

objectifs des producterrrs sont de récuffrer, autant que faire se p€uq les terres non aménagées à I'intérieur des

aménagements de Dagana A et Dagana B et d'irriguer avec I'eau des canarut les terres en bordure (pour cela ils
demandent I'appui de la SAED rnais ne restent pas inactifs cn attendant).

Les PIP et PIV sont localisés soit en aval de Dagana soit'd'ans la zone oir il était prevu de realiser la dernière

tranche de I'aménagement : Dagana C. Dans cette zone, les terr6 encore disponibles sont très rares ; pour en

trouler il faut s'éloigner de Bokhol jusque dans la zone de Ndieôa

On note toutefois dans cette zone, ta presence de parcelles cultivees en decrue sur les bords ùr llewe (0,04 ha

en moyenne par exploitation) et surtout lorsque lbn fait l'fuventaire du foncieç les chds d'exploitation citent
les parcelles de diëri (0,9 ha en moyenne par exploitation) ce qui dest plus le cas drns les autres zones et
notâmment à Pont{endarme oir il y avait autrefois des cultures pluviales importantes.

Enfin, dans la zone Ceutre, la plus grande part de la zuperficie irriguee es,t locatisée urr des PIP, même si les

zuperficies srn fAIIA SAED rchabilité et sur les PIV ne sont pas négligeables. On note également des

disponibilités en terres aménageables (terres de Walol qui sott importantes (d6 ha en moyenne par
erploitation). Ainsi le dweloppement de "l'irrigation privée" erplique la teille moyenne élwee des eryloitations
dans cette zone (17,5 ha dont 12,5 ha de PIP).

Graphique 2 : Superficie iniguée moyenne par EA. par type d'aménagement et selon les zones.
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Le gnphiçre cidessus met en énidence ces différences entre les zones. Le disponible moyen par exploitation en
terre irriguee est quatrc fois srrperieur darrs la zone Centre que dans la zone de Dagana

La composition de ce disponible varie fortement, sauf pour les srperficies SAED réhabilitees,avec :

- très pcu de PIP et de PIV dans la zone de Lampsar, mais des extensions dont la zuperficie totale
est zuffriarre à Ia srperficie SAEDÊ2 ;

- une zuperficie en PIP très importante dans la zone Centrc où en moyenne une exploitation
agricole dispose d'une zuperficie presque éæle au cumul des moyennes des trois autres zones(rotal
inigné : 17,5lra por.rr la zure Cflitra, 19, 5 ha pour le cumul des moyannes dcc tnois aubcs zones) ,

- une srperficie relativement plus diversifiee pour la zone de Richard-Toll, même si les extensions
constituent la part la plus importante des investissements privés ;

- enfin la zone de Dagana avec une superficie totale fartle composee à 60 Y" pu des terres
localisees sur les parties réhabilitées des aménagements SAED.

32 L i-portuoo retd.ivc de< extensions est specifiçre à Pont4cndarme et ne peut être étendue à toutc la zone.
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o ]v'[ode de tenure des parcelles-

Les informations concernant le mode de tenure des parcelles sont en général assqz difficiles à appréhender avec

* çng O'enriuête car les producteurs ont des réticenaef3 à dire quits prêten! ou qu'ils empnrntent des parcelles

et Ë; nodons de prêt et dè location sont sowent rnal assimilees par les enquêteurs.

Iæ tableau cidessous présente les modes de faire valoir selon les types d'anrénagements en pouræntage de la

zuperficie totale . eioii 83 yo de la superficie est declar€e en nfaire valoir dfuÊct' et 15 o/o sont font tbbjet de

prêt o,t d'emprun1 Les modalités de prêt oo d'emprunt de la terre (prêt gratuit ou payant , montant et mode de

rétribution) n'ont pas été appehendes rlans cette enquête-

Tableau I0 : lvtode de faire valoir des superfcies iniguées-

SAEDRETIA EXTENSTON Pff PTP ENSEMBI^E

Faire Valoir Dir€ct Mo/o 8lo/o 66o/o YIo/o llo/o

EIVIPRI.JNT t09ro l0o/o LT/o LZVo lT/s

PRET 5o/o 9o/o lo/c tVo to/o

ALTERNAi{CE 2o/o Oo/o l6o/s Wo z%t

On constate que le mode de tenure "alternanc-e collective ou familiale" est essentiellement localisé sllr les PIV et

represente jurq'à 16 Vo de la superficie de ce tj'p€ d aménâgemenl Ceci s'explique par le mode de gestion et

I'histoire de ccs aménagements qui ont souvent une supeficie relativement faible mâis un nombre très

important d'attributaires (cas frequents avec les anciens Foyers et les groupements de femmes). Une manièrc de

pattier à la faible zupeficie est d'alterner I'attribution de la terre. Dans certains PIV les parcelles sont

redistribuées toutes les campagnes, dans d'autres, la redistribution a lieu tors de chaque refection

Dans notre échantillon, la superficie empruntée par les exploitânts représente lz%ode l'ensemble contre 3 o/o

seulement en prêt hors e.xploitatioru ce qui signifie que le disponible foncier serait surervalué. Toutefois, c€s

chiftes meritent d êre confirmes

On observe dans le delta depuis 1992193, une importance croissante des prêts et emprunls de terres. Les

producteurs ou organisations de producteurs qui n'ont pas rernboursé les credits de campagne ne pewent plus

mettre en valeur les terres qu'ils ont aménagé. D'autres producteurs au contraiie disposent de moyens et sont à

lia recherche de terres pour s'agrandir, pour clranger de zone' pour se Elpprocher des axes hydrauliques ou pour
pratiquer une jachèrÊ sur leur terres, etc. Les accords passés entre ces types de producteurs varient fortement (le

plgs sowent celui qui emprunte La terre fait des Eavaur de refection sur fensemble de la srperficie et irigue la
totalité des parcelles mais en laisse un certain nombre à la disposition de I'attributaire qui obtient feau

$afuit€Nnent, darrs certains cas I'empnrntzur fourni même les intrants et paye le trariail du sol). Ces étolutions
n'ont pas été quiltifiées avec précision Ia SAED/DPDR a fait unÊ estfunation à partir de sa base de données

snr les aménagements hydr,o-agricole et notc qu'entne 9Ùl9l et92t93,lâ part des zuperficies culth/ées par une

organisation p4fsannÊ différente de lbrganisation attibutaire est passée de quelques pourcents (de lbrdre 2Yù
à plus &7 "/o. Ces chiftes sont pro'bablement en dessous de la réatité câr ce tpe d'information est en général

ilssez mal collecté par les conseillers agricoles.

Enfin - et ceci est un phénomène marquant qui caractérise bien la situation en cours et passee - si l'on observe

des cas où des "GIE d'investisseurs'34 empruntent de la terre à des agrioilæurs en situation difficile' l'inwrse
est peut4Ee plus fréçren! traduisant d'une part le retrait de la production agricole d'une partie de ces

"investisseurs" (ccur qui ont zubit des échecs ou qui ne s'étaient lancés dans faaivité agricole qu'à cause des

opponunités offertes en matière de credit et de foncier), la stabilisation et I'expansion de certains autres

investisseurs (ceu"x gui ont obtenu zur plusieu$ €mpagnes d'assez bons rézultats) et le developpement d'une

"classe d'agriorlteurs entreprenants'. Les wolutions en corus ne constituent qu'une suite logique à la *course à

la terre" à laquelte se sont liwés les paysans du Delta et les "investissenrrs" durant la periode de 88 à 91.

11 C* reticences sont liér:s au slsteme dattribution du forrcier et aux directives donnû* par le passé par I'eæadnearent SAED.
34 CtE ttont le resporsabte Ès une personne avec une activité p,rincipale extffeure à I'agrinrlture A-t*rerç*,t, fonctionnaire, profession libcrale

etc.) et qui s'est engagé receflrn€ni d.rrs la produr*ion agricole en investissant des capitaux propes ou empruntes.
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o Etat tles parcelles.

Au momeût du recensement du foncier disponible, les prducteurs ont été interrogés sgr t'état général des
parcelles- Les réponses ont été regroupées en 7 modalites': Etat bon pour les prcelles que les froduaeursjugent sans problèmes, et parcelles pr*enrant des problèmes de planage, d'irrigation, àe sel, de sol trop
Jiltrant, d'enherbement excessif et des problèmes autres (êloignement, diguettes à refaire, æigurft des
parcelles,etc.)- Les rénrltats obtenus sont presentes dnns le tableau et le graphique cidessous. On constate que
38Vode I'ensemble des parcelles sont declarees dlm état satishisanL

Tableoa II : Eu da potr.ella sdon la typa {amhuganat
frêryenca).

REHA EXT Pw PIP TOTAL
bn 18,4?o/o 5,5'10/o \45o/o 5J7Ve t7,820/o

Planage 13,{2o/o L7,850/o 2,llo/o 1,84o/o 37,670,1o

lrrigation 2,69/o 2,lLe/o O389/o 0,77/o 595o/û

S€l 422o/o 3,45ù/o 0,77o/o o38To 8,82Vo

Solfithant o,770/o 038q/o o,000/o 0,389/o 1,530,6

Enherben o,770/e 0,08/o 0,C{l'o/t a,l9/o a96o/o

{uhes' Q,SP/O l34o/o 3,65Vo l,T|o/t 7,3V/o

TOTAL 412$to 30,7ÙVo 15360/o 12,6Vo l00P/e

Grophique 3 : Etat des parcellesfréqaences c,ttmulées par gpe
d'aménagement
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Le phénomène le plus surprenant est que seulement un p€u ptus de 10 Vo des parcelles spr des aménagements
SAED réhabilites sont jugées dbn état satisfaisant par les proûrcteurs (ces parcelles représentent tl X ae
l'e-nsemble des parcelles). Potu les PIV ce sont plus de50 o/o de ces parcelles qui sont jugées en 6on état (mais
elles ne representent que I % de tlgnymble des parcelles). Pour les PIP Ia proportio" o** pas plus mawaise
que pour les aménagements rehabitites (de I'ordre de 4o Yg. Totrtefoig ces proportions ne sont pas stristement
comparables- Les prducteurs savaient que I'enquête était realisée par la SAED et ils ont éte très certainement
beaucoup plus sevères dan! leur jugement sur les parcelles réhabiitées par la SAED que sur les parcelles des
a1énagements qu'ils ont realisé eu(-mêmes. Cest une façon de préparer la demande dTrne futur; et nowelle
réhabilitation Par les Powoirs Publics. Iæ jugement porté srr les parceues en extension semble cotrfirmer cette
remarqpe. En effet, plus de 55 Vo de cts parcelles présenteraient des problèrnes de planage (ce qui en soit n'est
pas surprenant mais le dwient quand on fait la comparaison avec ies PIV et lesplp;ù *d fréq'ence est
inférieure à 25 yù- Un des souhaits des prodrrctarn ôes aménagements transférés est que la SAED ir"oo. .r,compte les extensiorui et les aménage (ou1es réhabilite)

D'une manière genérlte, le prublème lc plus souve-nt Évoqué par tes pnoductar6, y compris sur legaménaçments rehabitités' est te probtème ù ptanage 
- 
(35 "/" de l-'ensemble dF perceles). L€g

aménagements sommaircs ne sont pas plan& mécaniquemént à les façons cutturates ddiruisent h;i;"ge
réâ|fué au momcnt de la réhabilitation Uæ rcprisc du planage selôn une périodicité à défini; seraiqsemblet-il, une innovation à développcr. tr faut cependant, arr prÉalablg s'asnrrer de st faisabilité
économique,

Le problème de salinité vient en deuxième position et concËrne près de 9 7o des parce[es, ce $d met en
evidence l'importance dbn phénomène m-rjeur pour le dwenir de la production irrigpê rfans le Delta- tæsparcelles concernées sont essentiellement localisées sur les aménagements SAED et l€s 

",ûensil; 
po^* ,"problème aussi' on pelû s'étonner du faibte pourçentage de patoll*s des plp ooncernées, car I'absenæ de

drainage sur c€ tlpe d'aménagement dEvrait amplifier té prouième. Les autres probtèmes semblent avoir uneimportance moindre.

Au regiud des résultats cidessus, les proôrcteurs semblent a.ssez satisfaits de ré1xt de le'rs parcelles,
notamment sur les-aménagements prives- En faiq ce sont très certainement les modalites de I'enq'êtelui nontpas permis d'obtenir les informations adéquates. La faible importance des problèmes mentionnés au niveau desPIP et PIV pose un problème d'int'erpretation Elle ne doii pas laisser croire que ces aménagements sontsatisfaisants- Les chiftes obtenus sont peut€tre la conséquence d'une attidude des prodrrcte'rs qui nementionnent pils les problèmes Pour les aménagements qu'ils ont realises et qui, au àntraire, accentuent lesproblèmes sur les aménagements pour lesquels la SAED est impliquee espérant utre interventidfun *.----
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2J. Variabitité du disponible cn terre! irrigué€s pour les exploitations agricoles.

Lgs ditrénencel| entne les exploitations agricoles de l'échantillon en ce qui conceme le disponibilité en

terres iriguées sont trÈs importantes.

la zuperfisie totale moyenne iniguee est légèrernent inférieure à 10 ba par exploitation, avec un minimum de

0,39 ha (une exploitation agricole de Dagura qui ne dispose que d'une seule parcelle iniguee locatisee zur
I'aménagement SAED réhabilité) et un maximum de 83 ha (une exploitation de la zone Centre qur dispose

notamment de derx aménagements de type Ptp à travers deux GIE familliarx ; il €st rrrai que si les 83 ha
représentent la zuperficie totale aménagee, une bonne partie n'est pas mise en valeur par I'exploitant). Le
coefficient de variation est tres fort (129 o/"fs.

Le graphique zuivant présente la distribution des exploitations agricoles et de la srpeficie par exploitation
selon des classes de supeficie irriguée disponible (classes d anrplitude 5 ha). Il met en énidence une forte
dispersion des situations.

Ainsi, on peut constater que darn l'échantillorU 38 % des exploitations agricoles ont moins de 5 ha irrigables et

cumulent environ rc Vo de la supeficie irriguee totale.

A I'oprposé, tes sept exploitations agficoles qui ont une superficie irriguee zupérieure à 20 ha rrepresentent moins
deSYode I'effectif en e4ploitation agricole mais près de 10 o/ode la zuperficie totale.

Graphique 4 : Distribution en %o des exploitations agricoles et de Ia saperficie selon des classes de wperficie.

La classe modale pour les e4ploitations est la classe 0 à 5 ha (38 Yo dæ exploitatiom pour seulemment l0 Yode
la nrperficie) alors que pour la zupedcie c'est la classe l0 à 15 ba où sont concentrés près de 27 o/o de la
zuperficie totale et qui représente 37 yodes exploitations.

On constate une forte disparité entre les exploitations avec I'accumulation des terres par un petit groupe
d'exploitants, pour la plupart d'entre-eux localises dans la zone centre.

35 Si foo écartE ces deux L'xtrêrne,g la moycnne varie peu (elle descend à 9,1 ha) et le ctxfficiest dÈ varaition re$e élevé (109 7o).
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Le tableau cidessous met en et/idence la dispersion intra et inter zones.

Tableau I2 : Nornbre d'æploitations selon les classes de nperficies pur chacune des zones.

Cl"*ses S.L Da$ns R-Toll Centre lÂnpsar TOTAL
p- 5l

15 -l0f
IlGl5l
lr5-201

I2G2sl

l2r3ol
l3e35l
135{l
l5G55l

180-851

l4
6

It
I
2

I

2

t2
5

2

I

I

I
2

I

t
3

I
3

30

29

t
s
I
I
I
I
2

I
Toad 20 22 27 lo 79

Pa rapport à I'ensemble de l'échantillon, on coostate une très faible dispersion pour la zone de Dagana où toutes
les exploitations.ont moins de lo ha i-ig,rés, trois d'entres-elles ont moins A,un na-

A I'oppoeé dans la zone Centre, la dispersion est très grande, av€c seulement 2 e4ploitations qui ont moins de
2 ha- C'est dans cette zone que sont concentrées tes nrpemcies irriguees

Pour la zone de Richard-Toll, on constate une dispersion relativement faible avec 50 o/o des erploitations qui
ont moins de 5 h4 mais aussi une exploitation de gnnoe taille.

Ettfiq la zone du Lampsar présente elle aussi une dispersion relativement faible et un effectif presgue
également reparti dans les quatte premières classes.

25. IÆcheptel

Le cheptel total recense est de 848 anitnâux dont 733 presents et lt5 confiés- parmi les 36:bovins rçcensés dansles axploitations wolofs, il faut noter la présence de 2 bufles thailanorisfdi".pr"i"tioo de la zone de Dagana)
destin€s à la traction animale' effectivement utilisés par lar propriétaire, rnais ce dernier soghaitait s,en défrirccar il jugeait leurentretien trop contraignanr et ûop botor*'

Il y a bien âridement une diftrcnce notable de la iife et de la composition du houpeau des exploi âtions peulhpar rappott alï exploitations wolof (et auhes). Comme le monLe le tableau à{esso,rs, i" rpe"irtiotioohaditionnelle des Srutpes ethniques Cenreure pursque les I I exploiado ns peulh (soit 14 To del,échantillon)
cnmulent 54 vo du cheptet rccensé et g5 yo dettnsemute des boviù. r - ---'- \-

Tableau I3 : Nombre total d'animatu selon l'appætenætce ethnique du chef d,exploitation.

CheÉel Férertr Ch€Éet confié TOTAL
Groupo NbcedEÀ Bovins Ovinc Caprim An€! Chevaux STotsl Bovin3 Ovirr Csprint S-TotEl

Peulb II 2r8 136 62 I 7 474 l8 I5 3 36 #0
Autne 6t 36 186 49 ll 27 309 26 33 20 T) 388
ErrsemHc 79 254 322 Itt t2 34 733 4 48 23 u5 848

f-9 thentel moyen par exploitation est composé de 10,73 animaux dont 9,28 anirnaux presents et 1,.[ confies.ldais cette moyenng ne signifie qu9-ryu de choses poirqu" recart ttp" o, de zl, avec des exploitations sansanimaux et une exploitation avec te+têtes.

Jo Buffleg verxùrs (avec une forte srbvearion) avec le matériel et les équipancntr appropries pour ta rizicutnrre darn le ca<te du "m";* bufflE de!vlakhana'-
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Les exploitations peulh (n dans notre echantillon), tous des agro-pasteurs, possèdent en moyenne près de 40

animaux dont la moitié environ sont des bovins-

Dans les eçloitations wolof,le nombre moyen d'animarx presents est de 4,5 oomposé essentiellement de petits

ruminants (r,D. t es animarx confiés sont peu nombreux (selon tes declarations des prodrrcteurs) avec en

moyenne * *it*t par exploitation qui est Aans un cas zur trois un bovin Iæs coûts (et mode de paiement)

pogr le confiage varient s"ioo les deciarations des producte*r, Tti: avant devaluatioq les prix couramment

annoncés étaient de 250 à .t00 Fcfa par mois et par bovin et de 100 à 150 Fcfa par mois pour les petits

ruminants.

Tableau 14 : Nombre moyen d'animaux par exploitation selon Ie groupe ethniEte-

Chepæl pûés€d Ch€ptel cqtlié TOT.{L

Oroupc EË E.A Bovins Ovirts Capdns .{D€s Cbevaux S-Total Bovbs Ovins Caprins S-Total

Peulh ll 19,82 12,36 5,fl 0,09 0,64 J8,JJ 1,64 lJ6 o,27 3.27 .{t,8:l

Artne 58 o,53 2,74 0,72 0,16 0,4 4,54 0J8 0,49 o,29 I,I6 tr7r

Ensernble 79 1,22 4,08 l,4l o,l5 0,43 9.28 o,56 0,61 o,29 1,46 r0,73

Les déclaxations des producteurs concernant le nombre d'animarur sont sowent inférieures à la réalité- Le nrivi
permet de confronter les dÊclamrtions arD( observations pour le cheptel présent Tat: pas pour les 1{maux
èonfies. Enfin, pour les peulhs, les animaux transhument et leur nombre est sowent evalué avec difficulté-

Tableau 15 : Rêpartition des explaitations selon des classes de nombre d'animaux-

Bovin$ P€titg

fuminants

Nombre deryloitatioos agricolts

Wolof Parlh Eçim=O Equin9l DAGANA R TOLL CENTRE LTUTSRR

0 0 17 0 t4 3 2 7 5 3

0 delà5 28 0 l3 l6 ll 6 l0 2

0 Phgde 5 7 2 4 t 3 2 2 2

dê f à5 o ) o I I 0 t I 0

delà5 dËlà5 I 0 5 3 3 I 4 0

dÊlà5 Phrsde 5 6 I 3 4 t I 2 3

Pltts&5 Phsde 5 o 7 4 3 o 4 3 o

Oi* r"pt exploitations, (toutes des exploitations woloJ) nbnt ni bovin ni petit ruminant (Parmi elles seules 3 ont

au moirs gn âne ou un cheval). Cesèxploitations se rencontrent dans toutes les zones- Leur nombre important

peut s'expliquer par la difficulté à éte*er des animaux dans la zone ùr delta n est possible aussi que 6
èxfloitatibns - oo,roe partie tout au moins - aient ùr chepæl confié sans l'avoir déclare aux enquêteur, ou alors

qu;elles aient d'autres formes d'épargne (habitat, biens de consommatioq etc.). Enlin, elles pewent

conespondre à des exploitations qui ne disposent pas de re'venus srffsants pour épargner.

Sans aucun bovin, rnais ryec des ruminants, il y a 37 exploitations dispersées dans les différentes zones, ce qui

représente près de SOVode l'échatrtillon. Parmi elles, ont trowe deu( exploitations peulh-

Les exploitations wolof (16) qui disposent de bovins, ont en général de t à 5 animarur de ce type, ce qui reste

relativèment faible par rapport aux marges nettes que peut dêgager la rizicultue (un borin coûtait en moyenne

avant dâraluation 75 000 F, soit unc valeur inférieure à une tonne de paddy).

Enfin, les 7 exploitations peulh qui d.isposent d'un troupeau avec bovins et petits ruminants en nombrB

consequent sont localisées dans la zone de Richard-Toll et du Centre.

On notera que la possession d'anes ou de chevaux n'est pas lié à la possession d'autres animaux, puisqu'on

trowe dans toutes les classes autant d'exploitations qui ont ce type d'anirnaux que d'exploitations qui n'en ont
pas ( à I'exception notable des exploitations sans bovin et sans petit ruminant).
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Ainsi,las@ialisationentreé|eveurs(ouagrupasteurs)etagricu|teursrestemarquée.

Les exploitations volofavec un troupeau consequent3T sont peu nombreuses (6). L'élorage ne sedle pas
representer ni "une r&erve financièrc' mobilisable pour investir ou financer la riziculture (U faudrait deruc
bovins adultes pour financer les charges avant récolte d'un hectare de riz), ni une forme de garantie pogr les
organismes de crédit

Pour les exploitations peulh qui pratiquent l'élwage et la riziculture, c'est l'élevage qui reste la production la
plus importante (avec des troupearx importants de près de 4O têtes de betail). On note deux exploitattoæpeuth
sans bovin

26. Leg éçripements

Les équipements des exploitations agricoles sont diversifiés et assez importants. On notera que certains
ftuipements ne pewent pas êfe recensés au niveau des exploitations, ce sont tous les fuuipements qui
appartiennent arur organisations paysanneft autres que les GIE famitiaux Les informations cijessous Aanont
être complétéÊs avec celles collectées aupÈs des organisations paysames des villages concernés.

Les ftuipements recensés sont divers. En premier lieu, les ftuipements de travail du sol en traction animale
(baaion {uine ou asine en cultule plwiale) qui concernent 13 exploitations agfiæles, localisées d^ns la zone
de Dagana (10) et rlans la zone de Lampsar (3)- Ces equipements sont anciens, âcquis à la fin des années 70 et
au début des années 8Q sowent d'occasion- Ils ne sont plus utilisés aujourd'hui bien qu'encore fonctbnnels
t.19. leurs propriétaires (90 % des matériels recenses) ; la cutture plwiale n'est plus pratiquee en raison du
déficit pluviométique.

Les equipements pour te transport ont une grande importancc dâns la production, car il faut d'une part
transporter les intrants (en moyenne 6 sacs par hectare) du village atu( champs et d'auhe part ramenei la
production de paddy des champs au seooo du village (soit en moyenne 30 à 40 sacs pat hectarei. Dans ærtains
cas, les champs sont relativement éloignes du village et les charettes, vélomoteurs et voitures sont forts utiles
pour suiwe la production-

Tableau 16 : Nombre d'exploitations selon ïes équipements tle transport possëdës et selon les zones.

Vélo Cbarrcte Voiarc DagÊna R Toll Csrtre Ilnpsar Enserrble o/t

Non Non Non 5 7 l4 I 27 34'/o
Non Noo ff 0 3 2 o 5 6ert

Non od Noa I 3 5 4 2l ZP/o
Noo tr tr 0 0 I o I lt/o
H Non Non 4 I 3 2 17 nVç
od od Noo 2 I I 3 7 9/o
ft d ()!d 0 o 1 0 I l?/o

Total 70 22 27 lo 79 l&Yo

On constate que prb d'une exploitation sur trois ne possède aucun moyen de transport en état de
fonctionnemen! avec une forte proportion d'exploitations pour la zone Centre Of* dhne expioitation srr 2) et
au contraire une très faible porportion pour la zone de Lampsar.

Près de ÆVodes exploitations possèdent au moins une charette equine ou asine. On constate une distrihrtion
irÉgulière selon les zones, avec 70 % des exptoitations equipées dans la zone de Lampsar, Ssyopour la zone
de DaÊnnr mais seulement 33 et lS % pour les zones Centre et Richard-Toll. I-€ **fr,ripemenlen charrette
de ces deux dernières zones peut s'expliquer par les difticultes qu'il y a pour élever des chevaux (zone Cenfie) etpar I'utlisation d'autres moyeru; de transport : voitureg ttact"uts des O.P. ou des prestataires, vélos et
vélomoteurs.

1l I * tTj"b: possible çe tes déclarations crrrcÈmant les animauxc.onfiés soient cn deça dc la rÈalité.'" Lidentilication du pro'Priétairc ôr matériel acquis par un€ uganisation paysaurc à quelçrefois difticila Ntême dans te cas cÈ cdteidentification derrait être claire (par exempl" un -"t "iet 
acq-uis "y* * i-p",r"t * uo section villaganise ou un GIE derykitants

agricoles et rffibourse petit à petit par paiement de la presati* pur lcs m.mË * pn*ut" de la zuperficie), il pctrt arriver arrrn',leadrrevendique la pnopriété du materiel.
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On note qg'au total 7 exploitations agricoles disposent d'une voiture-camionnette en état de marche (une à

Lampsar, j n.rr* la zone Centre et 3 dans la zone de Richard-Tott): 9g .hiq: est élwé (euviron 7 o/o des

exptôitations de l,éctrantillon) et n'est ccrtainement pas représentatif de I'ensemble des exploitations agricoles

Oe ta délégation de Dagana Cinq des 7 exploitations qur possèdent une voiture ne possèdent pas d'auhes

moyens de transport.

Enfin, vélos et vélomoteurs sont relativement reprndus puisque plus de 20Vo des e.çloitations en possèdent au

moins un en état de marchg en partiailier dans la zone de Richard-Toll où le pourcentage des qploitatiors en

possédant au moins un est dercY". Ceci est certainement tié à I'importance du nombre de personnes sataries à

Richar-Toll et qui doivent se rendre regulièrement à leur travail.

Tableau 17 : Nombre d'æploitations possédant desGL{P.

Zr:nes Nbæ dE.A GlvtP en
Bon Etst

GIIP Hors
Servicc

Dagry 2 4 I

Richard-Toll I 0 I

Ccstre 6 6 3

I^arrpsâr 2 2 0

Eme,rnble ll t2 5

Parmi les GMP, 5 sont hors service, soit 30 % du
parc recensé. Les exploitations concernées sont localisées essentiellement dans la zone Centre (6 zur 1l), celle

ôt tes perimètres inigués priles realises par des GIE familiaux sont les plus nombreur Une seule exploitation

de la zone de Richard-Totl possede un GMP rnais ce dernier est hors service. Les deux exploitatiots de la zone

de Dagana ormulent 5 GMP dont un hors service ; ces GMP sont de petite taille (moteur de un ou deu.x pistons)

utilises pour I'irrigation de la tomate en saison froide-

L€s GMP (17) sont d'acquisition récente (depuis 19SS) sauf trois (dont deux horc service). Seuts trois ont été

acquis avec,m emprunt auprès de la CNCAS (2 E.A.) ou du FED-PME (l E.À). Tous les autres GMP ont été

acquis sur fonds propres (d'occasion dans la grande majorité des cas).

c Groupes |v[oto Pompe

Au total, 17 GMP ont été reccnses dans I t des 79
exploitatioru agricoles de l'échantillon. It faut
rappeller ici que les GMP d'organisations
paysannes de type cornrnunautaire (section
villageoise, GIE d'qrploihnts agricoleq Foyers,
etc..) n'aparaissent pas dens ses chiftes puisqu ils
ne sont pas propriété du chef d'exploitation

o Putvérisateurs

æs de la moitié des orploitations dispose d'au moins un
pulvérisateur en état de marche. C'est encor€ une fois les
zones de Iarnpsar et fu Centne qui sont les mierur equipées
avec respectivement 80 et 75 Yo des exploitations qui sont
équipées contre 30 à 35 % dans les deruc autres zones.

Enfi4 dautres equipements appartenant arl,x exploitations
agricoles ont été recenses : une baueuse dans le villags de
Diawar (zone Centre) et s€pt decortiqueuses dont 5 en état de
marche (4 dans la zone Centre et une dâns la zone de Dagana).

Tableau 18 : fuploitations èquipées depalvérisateurs.

Exploitations r{uipécs

Zones Nbre o/o

Da€ena l3 35o/c

RicharûToll l5 t2o/c

C€ntnc 7 74o./o

Lârpsar 2 8CP/o

Ensemblc t7 47o/o

f
t

t.

Ii
t
I

l-.J

r l On notcra qu'auctm tractar et ausrne moissonneuse nb éÉ récensé Ce type dc matériel est possédé soit de

I I manièrc collcctiræ par rbs organisations de producæur (cx : SV dc Diawar), soit appartiett à drs prcstatair€s deLÉ type erEeprcoeur agricole qui sont souvent égalenent d€s producteurs mais qui ne ftgumt Fs daos notre
écbantillon d'e"ploitations agricoles
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3) TATIX DE Ir{ISE EN VALEUR" RENDEMENTS ET PRODUCTIONS.

Après aoir camcftrtsè les exploilatiors agricoles à partir de leurs factean de prductio4 l'objectif de lbnquête
était de déterrniner les résultats teclmico4cotnndques obtemts en natlère de prduction rtzicole et d'en faire tne
ana$re selon les types dbménagements et les itinéraires techniqres suivis. Cette partie présente les rendements et
Ia on obtenus.

31. Taur rle mise en Yaleur.

I-e niveau de misc en valeùr global des parcelles recensees

dans 78 exploitations agricoles3e pour les derx saisons que

sont la saison chaude 93 et I'hivernage 93191est de 76 o/o. Ce
taux comparativement a&x taux de mise en valeur au niveau
de I'ensemble de la délégation (de llordre de 60 à 65 7o) est
relativement é[evé, puisqu'il nranque la saison froide.

Le tau.x de mise en valeur par type d'aménagement fait
apparaÎtre le meilleur résultat (99W pour les aménagements

Tableau 19 : Taux de mise en valeur selon te type {atnènagement

transféres partie réhabilitee. Toutefois, sachant qu il existe pour noEe échantillon 10,87 ha qui ont fait fobjet
d'une double culture, le resultat aurait pu dqpasser les 100 7o. Si l'on écarte ces superficies cultivees deu.x fois,
le taruc de mise eû valeur tombe à 94o/o, IÆ raisons de non exploitation sur les aménagements SAED
réhabitites et transËres sont essentiellement lié€s à des problèmes de credit (GIE n'ayant pas remboursé leurs
empnrnts de camapgne à la CNCAS dâns I'aménagement de Thiagar).

On observe un faible taux de mise en valeur pour les extensions (6O W. AThiagar les zuperficies aménagées en
extension du grand aménagement semblent nettement supérieures aux capacites rêlles d'irrigation- A Pont-
Gendarme une partie des e.xtensions sont cultivees en saison froide et une autre partie n'est plus cultivee depuis
plusieurs annee#o en raison des problèmes dirrigation-

Le taux de mise en valeur des PIP est relativement faible (69yo1+t. En raison de la part importante de ce ffi
d'aménagement dâns la superficie totale, il inlluence fortement le taur global de mise en valeur.

Les raisons fournies par les producteurs pour e4pliquer les faibles taux de non exploitation des aménagements
de type PIP rnais aussi les Ertension et les PIV sont le plus souvent liées aux problèmes de credit (le GIE qui
gère lUtvfV n'a plus aogès au crédit de campagne de la CNCAS en raison d'un non rcmboursement passé) ou à
des problèmes de pompage (GIIP en panne). lÆ producteurs n'evoquent pratiquement jamais des problèmes
d'aménagemenf de qualité des sols ou autres,aspects technique d'aménagemenL

Les raisons le plus sowent évoquées par les producteurs pour erpliquer les non remboursements des crédits
passés sont : les mawais résultats technicoiconomiques obtenug les "arnaques" de fournisseurs improvise#2
et la 'mauvaise gestion" du principal responsable de I'organisation- Tahleau 2o : Taur de mise en w,ur molnn lxrr zone

Au niveau des zones, le cal$l des tau.x moyen de mise en valeur fait
apparaître des différences importantes. On note le taux moyen superieur
à 100 % pour la zone de Richard-Tolt qui est le rénrltat de la double
culnre pratiquee sur I'aménagement de Thiagar.

Superficie

Totale (ha)

Ituperlioe

Cuhivdha)
Tauxmise

en valeur

SAED REHA zae23 2V/i,70 99o.h

E)ffENSION rr48l 68,57 6Oo/o

Pff 70,56 52"19 74o/o

PIP 38rJ5 263,# 69 o/o

TOTAL TeSs 591,91 76o/o

Tauxmise
en valeur

Ecart

t}.e
Daæna 6tVo 27 o/o

RicùarêToll l04o/o 24o/o

C€ûtre 72o/o 3Oo/o

lâry6ûr 57Vo 15 o/o

Eascmblc 7to/o 3l'/o

1l U* exploitation a dil être écartee pour tort oe çri concerne tes résuttats de la proùction conrm€ indiqué danl la première partie-

]f Cette partie est appelee PMe Gandiaye et était auparavant un PIV ittig,ré par GMP-

lj lvlais netternfft zup€rieur au taux observé dans Iùnsdûrble de delégation pour ce type damenagemeilt
-L LÊ systèmc d€s bom de la CNCÀS a favorisé, durad les annês 90 ct 91, lc dévetoppenrcnt de foumisscurs 'irrymvisés". L,cs proôracrrn

faisadt confiance à ces irilernrediaires, lanr remettaied les bons sigrres avard, que le service ne soit renôr otr les intranE lilres (souvent pogr
pouvoir récupcnr une partie en aryerû liquide). Le foumisseur'improvisé" pouvait alors "fuif avec l'argent, nbfuuer que des liwaisorn
partiellles ou tiwer dë p'roùits de rnauvais€ qualité, etc. L,es producteurs n'orû jamais porté plainte porrr des raisoos socides mais "ussi
parcequ'eux mêrnes étaienf en faute pour avoir signe le boo avant que la livraison ou le sewice n'ait etê eff*tué. Ces problèrnes ne relèverû
pas de I'anecdo{e. L'arnaque du fournisseur'irryrovisé' e$ souvent évoquee par de nwrb'reux proôrcteurs dans l'ans€rnble ùr Dettâ- Dans
certairn cas, cË tpe "damaque- n porté sur des sorrunËt importantes. Les producteurs orû ainsi lait l'appr€rûissagË tle nouvelles 'rclatiom
economiques" à lern dépend et au dépcnd de la CliCÀS-
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Pour les zones de Dagana et de Lampsar, la faiblesse du tau.x s'explique par I'absence des donnees è la saison
froide; toutefois dans ces deux zones, comme dans la zone Centrg il existe des sryerficies aménag&s qui ne
sont pas mises en valeur (PIP pour les zones dg pngûn et Centre, extensiorn appelées PIV de C.adiaye pour
la la zone delampsar).

Au nivean des exploitations agricoles, on retrowe un taux moyen de mise en valeur tres voisin avæ 78To
pour les zuperficies (coefEcient de variation de 4Oyù et 69 Y" Wur les parcelles (coefficient de variation de
39 W; ce qui laisse penser que les petites parcelles sont moins sowent cultivées. Mais il ne faut pas orùlier
que les données utilisées ne concernent pas la saison froide, or, durant cette saison les parcelles qrltivées en
maraichage sont généralement de petites parcelles.

La superficie cultivee moyenne par erploitation egt de 7,6 ht (contre 99 ha de disponibles) avoc un
minimum de 0,4 ha et un maximum de 62,6 ht (coefiicient de variation de 150 7o). On retrouve au niveau
des wperficies cultiv&s la grande variation déjà constatéc au niveau rlu disponible foncier.

Il existe une bonne correlation linaire entre zuperficie totale disponible et zuperficie cultivee (æfficient de
corrÉlation = 0,96). Par contre le coefficient de correlation est très faible entre ta zuperificie totale irriguee
disponible et le tarx de mise en valeur (- 0,04),

Graphique 5 : Relation entre super/îcie iniguée totale et taux de mise sr valeur par
æploitation
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L'intérêt de ce graphique est de visualiser la grande dispersion des taux de mise en valeur pogr les eploitations
avec de petites zuperficies irriguees disponibles. Pour des nrperficies identiques on observe des taux & mise en
valeur m$rianrs à 100 % (exploitations de petite taille pratiquant la double culturc dans I'aménagement de
Thiagar) et des taur rclativement faibles compris entne 40 et Go o/o-

La retation souvent arrancee æmme çroi une exploitation disposant d\ne petite zuperlicie irrigÉ aurait
tendancc à intensilier ses proûrctions n'apparaît pas nrr ce graphique. La prise en considération des variables
de population (nombre de ménages, population presente et actifs hornmes) n'apporte rien à ce mtat : les
coefficients de correlation linéaire entre ces variables et la variable taux de mise en valeur sont très fribles (tous
inferieurs à 0,5). tæs raisons de mise en valeur, et dTrne manière générale de I'intensification, ne soil pas liées
à de simples considérations de superficie et de poputation par exploitation.

D\Ine rnanière généralq comme on peut le constater zur le gaphique cidessus, les plgs faibles taur & mise en
valeur sont observés avec des exploitations qui ont des nrperficies irriguées comptises entre 5 à l5 ha- par
contre les erçloitations de $ande taille (â 20 ha) ont des tan:r de mise en valenr éBagx ou zupérÈgrs à la
moyenne.

Avec des itinéraires techniques fortement mecanises, une organisation de la production complere et des
activités non agricoles importanteg les raisons expliquant le niveau de mise 

"t valeor et d'intensification ne
peuvent qu'être comple.xes et diverses. Leur connaissance necessite une étude plus approfondie et plgs large.

Sur le graphique ci<ontre (nuage de
point) la zuperficie totale irriguee
disponible au niveau de chague
exploitation est positionnée etr
abscisse et le taux de mise de valeur
en ordonnee.

On constate que la droite de regression
est partiquement horizontale avec une
origine aulc environs de lbrdonnee
80 oÂ (la moyenne).
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32. Production totale et rendements pondéÉs.

La detennination des productions (rm des objectifs irnportants de cette étude) a été réalisee sur la base des
déclarations des producteurs. Ces derniers indiquent le nombre de sacs pour chaque opération : prélèvements
avant récolte, récolte et glanage après récolte ; en précisant chaque fois le type de sac utilisé. La dét€rmination
du poids total est faite à partir du poids moyen des sacs à ta pesée au secco ou, le plus sowen! sur la base d'un
poids prédéterminé. Avec cette méthode les sources d'erreur sont loin d'ête négligeables (tendance des
prodtrteurs à minimiser la récolte, erreur sur les ttpes de sacs, sur-estimation ou sousrstimation du poids
moyen des sacs, etc.). Toutefoig en raison du nombre important des nrperficies concernées et de I'accord initial
des producteurs pour participer à cette enquête, on peut considérer les resultats obtenus oornme ass€z proches de
la realité.

t Rendements moyens pondérés par saison pour l'ensemble de l'échantillon.

Pour lensemble de I'echantillon de parcelles suivies (375 au total), représentant 595 ha cultivés et 563 ha
recoltes. [,a production totale pour l'échentillon est estimee à2I+l tonnes de paddy.
Les rendements moyent sont faiblet av€c 316 tonnes par hectare cultivé et 3r8 tonnes par hectare Écoltê

Ts b lcau 2 I : Rendeaat moy anr pa ndbét po la s ap æftcia po s a b or
Rendernents pondérés (ttla)

Snperldc (hr) Nbre Total

Parcelles

Proùrction

Totalc (t)

Etrectitr

Parcellcs

Superficies Cuhivées Supcrficies Récoltées

Cuhirde Récohæ lVloycmc E.-Type Illoycnnc E.-Ttpe

Saisod Chaude 93 163,49 151,76 56 568 52 \474 3,r33 3:r23 2gtr
Hiverruge93/94 431,63 4lrJ4 319 | 576 233 3,&{2 1"tst 3''ege W14
Ememblc sesJt 563,1O 37s 2 r+l 285 3,Sn 2JSO 3ÉO6 lp9.l
I Effec'tifparcelles: inIËrieur au nornbre total d€ ea raison dcslsgèrern€ot parcelles regroup€ûlrrûs

Les rendements moyens pondérés sur les zuperficies cultivees sont inférieurs d'environ 200 kgba à ceux
obtenus zur les srrperficies rec-oltées, c€ qui met en énidence I'importance des "sinishes" : 32 ha au total" soit
pres de 5 o/o de la zuperficie oiltivee- Le risque de "sinistre" semble plus élevé en saison cbaude avæ 7 % des
zuperficies crrltivees,

Les raisons des sinishes sontparordrc d'importance en%o de la superficie totale concernée: des problèmes
deau (16Yù, un enherùement exessif (l6Yù, des problèmes de sel (157o), des inondatioûs (127"; et Ces
dégâts causes par des animaux en divagation (t I W. Sur les parties réhabitites des aménagsments Eansférés,
les sinistres concernent 2,6yode la srperficie totale cultivee et sont causés dans la grande najorité des cas par
un enherbemert exessif (70 Yodela superficie).

Iæ graphique 6 pÉsente la distribnrtion des rendenrents selon des classes de I 000kg/ha avec une pondération
par les srperficies cultivées. On note une dispersion importante (écart tpe de 2 150 kglbaùinimum de 356 et
maximum de 9 000 kg/ha), avec une classe modale (4000 à 5000 kglha) importante qui rggroupe utr peu mofuN
de 30 % de la superficie totale suttivee, Mais les classes supÉrieures à cette classe -oOute, dirnùuent très
rapidement, alors gue les classes inférieures restent iryortantes (avec ewiron 36% de Ia superficie pour
lesquels les rendements sont inférieurs à 3 000 kglha.

Graphe 6 Histogramme des rendements lnndérës sur sapetfcie caltivée par satson

l_1ffi3
lf-lTl-ilnln._s4

t0o0 t{9f ?004

IEI.ID ËTIL
t0tc t00a

On observe une distribution tres
particulièrÊ pour les rendemenls en
saison chaude avec pour les classes
3 000 à 5 0m kgÆra une très faible
part de la superficie en
correspondant à cette saison II y a
une séparation nette entre les
mauvais rendements (< à
3 000 kglha) et des rendements
éler/es (5 à 6 0OO kglha). Cette
separation en deu.x groupe s'accenfue
avec une pondération par les
superficies recoltees.
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La distribution des rendements observée sur le graphique permet de conlure que s'il est possible d'obtenir des
rendements élevés P à 5 t/ha) ceux-ci ne concernent qu'une très faible superficie (moins de 2O Yo de la
superficie cultivée) et ce sont les mawais rendements (< à 4 t/ha) qui dominent Entre les deux, fimportance de
la classe de 4 à 5 t/ba semble itdiquer un "plafonnement' des rendements, un 'pallier" difficile à dépasser pour
les producteurs-

Avec une pondéretion par les ruperficies r&oltées, les rcndements moyens sont équivalents en saison
chaude (3'7 Uha) et en hivernage (3'8 tlha). Cependant (rcir tableaux suivants) on note des resultats très
différents selon les tlpes d'aménagements avec pour les aménagernents SAED réhabilités des resultats
nettement meilleurs en saison chaude (1,7 tlhacontre 4,0 t/ha) et à I'inverse pour les PIP des rÉsultats nettement
inférieurs pour la même saison (3,3 Vtra contre 3,6 ttttl). Cete différence est responsable de la distribution
partiailière observee nrr le graphique precedenl

Ces résultats sont nettement inférieun alxr estimations faites à pertir der sondag$, puisque pour
I'hivemage91l9lrle rcndement moyen pour I'ensemble de la délégation a €té estimé à 4"E tonnes/ha, soit
près d'une tonne de plus

Toutefois, Pow pouvoir comParer ces chiftes il faut noter que I'echantillon n'est pas representatif de l'ensemble
de la délégation et il faut prend.re en considération trois facteus-

Le premier facteur ooncerne la proportion des différents types d'aménagements (voir infra), : dans la délégation
de Dagana en hivernage 93194, les PIV et PIP representaient 53 Y" de la zuperficie totale récoltéea3, les
extensions des grands aménagements environ 5 Vo et les grands aménagements SAED (transférés et non
transferes) les 42 yo restants. Ainsi, si I'on recalarte, à prtir des reilltats obtenus sur l'echantiltorU un
rendement moyen ponderé général en utilisant ces pourcentages, on obtient un résultat identiqge : 3,M tonnes
par hectare. Ce rémltat était prévisible puisque, comme indiçré prffiement, les zuperficies de I'echantillon
par type d'nménagement represenlent en proportion assez bien ta realités.

Le second concerne la repartition de l'echantillon selon le découpage en zones d'encadrement SAED.
L'echanti[onestrépartinrrTà8zones45d'encadrementSAED.Or,àl'eieptiond'unezone-Thiagarl-dont
la moyenne obtemre par sondage de rendement est ûès proche de celle obtenue par enquêtÊ (4 t/hai, toutes les
zones ont des rendements compris entre 4,6 tlhaet 5,9 t/ha- Ainsi, la prise en compte du zonage SAED ne vient
par réùrire cet écarÇ rnais au contraire I'augmenter.

Le troisième facteur colrc€rne les erreurs liees arut méthodes utilisees- Ainsi, avec les sondages, l'évaluation de
Ia production est faite par une recolte rnanuelle et minuteuse d\rn carré de l0 mt posé theoriqgement de
manière aleatoirc, a la pesée du grain obtenrr Cette méthode reduit considérablement tes pertes à ta récolte qui
lj ïnt pas négligeables (de tbrdre de lO yo ù rendement réel selon une estimatiôn de [ISRA). Pour
I'echantillon, I'estimation de la proôraion se fait en utilisant un poids nroyen atrecté aux différents tlpes de
sacs (95 et 85 kg pmr les modèles les plus courants), une erreur de t)'pe de sacs (écart dÊ l0 kg par sacl peut
entraîner des différences importantes ; pt exernple un rendement de4 t/ba correspond à 42 sacs-de 95 tg, 

"ices 42 sacs sont estines à 35 kg le rendement estimé n'eSt plus que de 3,6 tlha soit plgs de 400 kg d'écarr
Enfin, certains proôrcieurs ont peut€trc tendance à donner une estimation sous+"ange de la proôrction
notamment en Eaison des problèmes liés au remboursement du crédit

Même si I'on peut &nettT I'hypothèse que les résultats obtenus lors de I'enquête sont légèrement sous<values, it
n'en reste pas moins tTi q,,ilt sont plrx proches de la realité des proûrcteurs que les rezuttats obtenus par les
sondages de rendementf
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11 ? ttfni*.tt" cultivê * recoltee pour ltrivcrnage girig4cst estirÉe à 19 879 ha pour reasr:mble de la detégation 6e DagÂna-'' Avec toutel'ois une sur€préseiltation des externions (!4T. des superficies de Ïéchantillon contrc 5 o/o sur t'.tse"trUt" de la Oâ,êgation) oeci en
raison ûr poids des-amcnagenrcnts de Thiagar et dê Pod-G*à'.*t l au detriment dc< autres t1.c* ll faut aussi prétiser i"e t" t"ux a"

o. -*n&9"aétéptusélevÊdrtrlesanrenagernentsSAED:42o/odæzuperficiescuhivéesrraisSSg,ro-dt-rresderendernent-" t es zones au momed de I'enquête étaicrt les suivarûes Dagana Boktlol, Thiagar I, Thiagar 2, Boundoum l.Ior4 Bogndogm Est, (Rodh
,? pour cedains PIP) et Pqtr4endæme.* V:it à ce propos le documerdde la SAED irtituté "Estimation de la proôraion de paddy dars la Délégation de Dagana Hi'emage 93A4 -

Resuttats et connnerilaires" - Saitrt L,ouis Awil 1994.
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o Rendements moyens pondërês Pour les parcelles en double calture.

La double cultue nest pas une pratique æurante. Sur l'ensemble de I'echantiltoq seules 12 parællesaT de

I'aménagement de Thiagar (partie rehabilitée par la SAED) ont été effectivement cultivées en saison chaude 93

et en hivernage 93t94. La superficie concernée est faible (10,87 ha) et ne représente qu'un peu moirs de 2Yo de

la zuperficie totale de l'echantillon (59i ha).

Les contraintes à la double culhre sont nombreuses : diffrcultes dbrganisation du travail, complexité pour la
gestion des calendriers culturaur; problèmes lies au crédit, erc.

La disponibilité importante de supeficies iniguees sur les aménagements privés est sans doute aussi un des

freins à l'adoptiôn de cette pratiçre par les proôrteurs.

Les rendementg obtenus en double cultune sont relativement bons avec 4p t/ha en saison chande et 42
Uha en hivernage, soit une production annuelle totale de9r2, tonnes par hectare-

TûIcau 22 : Rada nat moyuts pondbés oharat an douhle altwa

DOTJBLE CULTURE '
Parsolson

Supcrficic ùr NbreTotat

Pascelles

Pro&rctioû

Totale(t)

Rendements poodérés (tlha)

Cuhivee Réoohée S- ctrhivec S. Récohée

Saison Chaude 93 10,87 lo,gt t2 54 +96t .f958

Hivernage93/94 10,87 10,8? t2 Æ 4'232 1'232

Parsméc

Double culture 21,71 21.7,t I rcû 9,20t 9,20(l

I Uniquement sur Thiagar partie rëhabilitée

Les rendements moyens des zuperficies en double cnlh.rre sont zuperieurs à ceux obtenus sur I'ensemble de
I'echantillon et ils sont equivalents aux rendements moyens obtenus sur les parcelles des aménagements SAED
réhabilites et cultives en simple culture.

Tableau 23 : Conryoairon da rqtdanraû npyaæ pndhés ofua us at sinple a doable anlnsa

Produstion

Ânnuclh

Supcrfich h Nbr,eTotal

Parcelles

ho&rc'tiqr

Totale (t)

Renderncnts poodén& (tAâ)

Cuhivee Récohé€ S. crrhivec S. Récohêc

Sùryle cutture Ensenblc sT33i s5z2t 351 204/. 356! 3JOr

S inple sulhre SAEDRéhabilité 198J8 19rJ4 t85 804 40s {re3

Double crrlture 10,8? l0,g? t2 100 eSot 9J00

Toutefois, I'echantillon de parcelles en double sulture est très p€tit et il n'est pas possible de généraliser ces
résultats-

o Rendements moyens pondérés selon te type d'aménagement et Ia saison de culture.

Comme on peut le constater sur le tableau mivant, les rendements moyens obtenus sur les parcelles des
aménagements rehabilités sont supérieurs à ceux obtenus zur les aménagements des autres types

Ce résultat est logique. Mais il est bon de le rappeler, car d'autres résultats obtenus pr la SAED pour
I'estimation des rendements ne suivent pas toujours cette logique4s.

47 C""t i* PIP ont été cultives $rr unÈ partie de la superficie en saison chaurte ct sur une aube partic en hivernage, il n! a donc pas double
culture.

48 Voir lr,lo.ument SAED intiù.rlé "Estimalion de la proôr*ion de paddy d.ens la Délégation <tc Dagana Hivenrage g3lg4 - Resuttals et
conrnrentaires" - Saint Lnuis Awil 1994.
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Tobleau 24 : Rqdement moyas pondà& rdon Ia |pa d'aménagantaû

parcclles légM parwlles regroupfiterts

Ainsi, le rendement obtenu sur les superficies récoltées pour les aménagements hnsférés partie réhabi[tee est
zupérieur de 406 kg à la moyenne de l'échantilloq pour les PI- est superieur à la moyerure de plus de 90 kg,
il est inférieur de près de 90 kg pour les extensions et hférieur de plus de 300 kg pour les PIP.

On constate un ecart de plus de 7fit kg par ha recolté entne PIP et aménagements SAED Éhabilites (alors
que cet ecart n'était que de 350 kg pour tes résultats des sondages de rendement en hivernageg3tg4).

Pour les rendements sur zuperficies cultvées, les écads sont plus importants, passant à + 47O kg pour les
parcelles réhabilitees et à - 337 kg pour les PIP, soit un ecart total entre ces derx t)'pes d'aménagement de 80O
kg par hectare. Les accidents (les "sinistres") sont plus importants sur les aménagements sommaires que
sur les aménaçments Éhabilités.

Enfin, les écarts types sont nettement plus faiblæ pour les aménagemenk SAED (parties rébabilitées et
ertension) que pour les aménagernents sommaires (PIV et PIP), ce que I'on peut traduire par une plus
grande Égularité de resrltat sur les aménagements SAED.

Graphe 7 : Histogramme des rendements pondérés par ntperficie récoltée par type I'AI{A

tûr a'0.. ?oao toao

BEID EEtr

Le graphe cidesnrs présente la répartition des rendements pondéres par les zuperficies récoltées selon des
classe de rendement de t frn kg par type d'aménagement. On observe la même rrépartition que pour le graphe
précedent avec cependant la classe 3 à 4 tnra qui a un poids encorc plus faible.

Comme indiqué ci{essus, les superficies pour les aménagements SAED sont pour la plupart regroupees dans
les classes de 3 à 6 tJhq alors que les zuperficies en PIP sont plus dispersees

Mais cette dispersion n'est pas homogène, les superficies constituent deux groupes distincts : celles entre I et
3 tfta et celles entre 4 et 6 t/tra. Le déficit de la classe 3 à 4 t/ha est lié à l'absence de superficies de type plp.

49 Ccrttir,o y.u'-eltes de tyaes diftrents (27 pourune zuperficie d'un peu moirrs de 20 ha, voir labteau page prû;rcdente) ont éte regroupecs par
les enquêtcun ; il nb donc pas eté possible dc les pren&e en conrytc dans ce raitemed par ç'pe dafunagement

t:lt:t.
f.

t-J
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il
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Tyaes d'

rnrénagement

Superficichr Nbre
Total

Parcelks

Proùc-
tion

Totale (t)

Effectif I

Parcelle

Reodemeds pondérés

Sup. Cuhivee (t/ha)

Nloyenne I E-TVp"

RendcaeuB poûdérés

SunRécol. ent/ha
Ecarts en kglha

Cultiv'ee Réc.oltæ lvloyennc E-Typ* Mailtivèe Rlrécoltée

SAED RETIA- 198,38 191,74 185 804 158 l,0ll 1,718 +ree rFss +170 +106

SXTENSION 61,96 5r96 87 218 64 3stt r,653 3,7(Xi 1,45t -76 -Et
Prv 51,16 47,36 47 t83 25 3573 2,Mt 3JE5 2,(Xl9 -10 +92
PIP 263,U 2#,49 29 860 29 33s6 3,81I 3,{8li 3Ssr - 327 - 30t

Eæantble49 575,11 s14,15 tlt 2 065 276 j,583 2,159 3,Vr, 2,00!, 0 0
t Effectif oarcelles : c*rifhe inËrieirr au nombr,e dG en raisondæ ÈtrÈûles.
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o Rendements moyens pondërês par amênagement-

I*s rendements moyens pondérés par aménagement font apparaître des écarts relativement importants

Ainsi, si zur les améngements de Thiagar, Dagana B et Boundoum (parties Éhabilitécs) le rendement
moyen est compris entre {J et 4,6 t/hq il n'est plus que de 39 Uha sur Pont4endarme et sculement de
216 tlht sur Dagana À

Pour Pont-Gendarme, les problèmes de retard dans la mise en oeuwe du crédit et des intrants corstituent la
ftIuse principale des mawais résultats selon les productuers. Par ailleurs, de Eès mauvais résultats ont été
obtenus sur ung des zones de I'aménagement sills que les producteurs puissent fournir d'explication

Ler prcducteurs concemés par les très mauvais rendements de Dagana A erpliquent ces résultats par des
problèmes de planage et tl'irrigation liés à la non finition des travau:r de réhabilitation- La présence de rats et
un enherbement e.xessif sont également des raisons très sowent woquees pour expliquer les resultatsso.

Tableau 25 : Rendements moyens pondérés par aménagement.

Aménrgemcntr

Supcrf,clc ha Nbrc Total

Pareelles

Productiæ

Totale (t)

Rcndcnrcnts pondércr (t/he)

Cuhivee Réoottê S, cutËyc. S. Récottec

Ihiagar SAED 7l,Tl 69,08 80 30t 4Jrt +45.1

Ihiagar E-TT 39,26 39,26 48 t45 3,6tt 3,68t

DaganaA SAED 2490 20,1 t 26 52 2,1trt 26ro
DaganaB SAED 12,86 12,80 20 56 +32t 4Jrt
Pt4endanrc SAED 33,99 3199 36 134 39.32 3'932

Pt4endarme EXT 22,70 19,70 39 73 3J07 3,695

Boundoum SAED t5,76 55,76 23 255 1572 {572

Prv 5lJ6 4736 47 183 35s{ 3,tSf
PIP 263,U ?46,09 29 859 3J63 3,193

Indetermise t 19,97 r895 27 80 {,006 +222
I Correspond aux regroupcrnerûs de paroelles effecùres par les ençrêteurs

Cette anabse au niveau global de I'echantillon en utilisant le rendement moyen popdére, cache en grande partie
la diversité des Ésultats obtenus au niveau des par.celles:

Mais elte fournie une appreciation intéressante car pondéree par les. superficies eUe permet la comparaison
entre les différents types d'aménagements pour lesquels la tailte des parcelles peut varier tres fortement-

Ainsi les rendements moyens pondérés les plus élwés pour les aménagements transf,érés sont neftement
zuperieurs à 4 Utra sans toutefois atteindre les 5 Utra (rendement sowent utilise comme norne pour les calculs
economiques de faisabilité). I-e rendement moyen maximum observé, (moyenne sur pres de 57 ha) est de 4,57
t/ha à Boundoum.

Les résultats obtenus zur les deux autres aménagements tran#res mettent en evidence I'existence de risques
même dans des situations favorables.

50 D"u-n lcs tres faibtes rendemcrds obtenuq on peut se pos€r la question de la rcprctentativité de ces producteurs (locatisation des parcelles) par
rapport à I'sris€mblc de l'aménagem€nt L-es responsables de llJnion reconnaiss.'nt que dune maniere gcnérale les rendernents nbnt pas été
boru pour lhiv.,rnage concerrÉ.
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t Les raisons des mantais rendement.ç.

Pour les parcelles avec un rendement (sur superficie recoltee) inférieur à 3 tonnes par hectare, les producteurs
ont été interrogés sur les raisons de ces mauvais résultats. La question était owerte et au dépouillemenÇ les
réponses ont été répanies selon 9 modalités présentees dans le tableau cidessous.

86 parcelles ont un rendement inférieur à 3

t/ha (soit 30 yo du nombre de parcelles et
35 % de la'superficie), mais pour t3
d'entretlles, la raison du maw'ais
rendement n'a pas été relevee.

La première constation que I'on peut
faire est qu'il n'exigte pas unc raison
dominante qui expliquerait, selon les
producteury les mauvais Ésrltats.

La deurième constation est que le plus
grand nombre des raisons évoqué6 (6
zur 9) sont en fait de la responsabilité du
producteur ou de tbrganisation dont il
dépend- Le groupe constitué par ces six
raisons représente plus de 70 Vo des
parcelles et 57 o/o de la zuperficie. Pour
ll % des parcelles, les producteurs
reconnaissent même que le mawais
rendement est lié à un mawais entretien
général de leur part

Tableau 26 : Raisons des manvais rendements.

NbrÊ de parc=lles S. Totale recoltee

Rend €ments > 3,0 t/ha 199 7V/a 363,29 65o/o

RÈndÈrnÈnts < 3,0 Uba 86 3û/t 197,63 35%

Total 215 100 560,92 lo0

Searences ds mauvaise qu^litÉ 6 to/r r8J5 læ/<

SeNnis târdif I l?o/t 8,88 5o/l

Intrants rcçrrs tardivcrnent 7 rc% 30,93 t6%

Problème de sel ll l50l 64,4 34o1

N{auvais entnetiÈn général ll l5Y. 13,85 7o/.

hoblÈmes dinigation 8 lt9l ldtt 7o/.

Enh€ô€ûr€d excessif 9 1201 7,76 4o/A

A$aque doiseaux 2 3o'1 3,05 20Â

Récolte tardive lo l4o/l 28,05 l5o/4

Total 7t 100 rt9Jr 100

r',l
t
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Trois raisons sont liées à des éléments plus diffrcilement maîrisables par les producteurs : les problèmes de sel,
les problèmes d'irri-gation et les attaques d'oiseaux. L'importance de oette dernière raison est minimg à peine
2Yodes superficiesil- Par cûntre tes problèmes de sel sont importants avec 34 % des zuperficies pour seulement
15 o/o des pa.rcelles; les PIP sont pafliculièrement concernés-

Le poids de chaque raison varie selon les aménagements et les types daménagement Pour les aménagements
SAED transférés, parties Éhabilitees" les trois principales raisons évoquées sont le rnawais entretien général
des parcelles (25 7o), I'enherbement excessif (16"/ù et les semis tardifs (l4yù. Pour les aménagements
sommeilps qtri regroupent les extensions, les PIV et les PIP, les principales raisons sont les problèmes de sel
(AÙyù,les récoltes tardives (}Oyù et les problèmes d'irrigation(\7 Yù-

Au rnr de ces résultats, qui restent à confirrrer par des observations de ty?e agronomique, une meilleure
'technicité", une meilleure organisation pour I'approvisionnement en intrants et un meilleur respect des
calendriers cnltuxaux dwraient considérablement diminuer les très mawais rendements (< à 3 tonnes). Autant
d'objectifs qui interpellent directement les producteurs et I'encadrement de ta SAED.

Les problèmes de sel et d'irrigation paraissent plus difficiles à traiter; car les solutions, qpand elles existen!
neccssitent certainernent des investissements importants (drainage, planage, réfection des aménagements, etc-).
Mais déjà, une première option serait dabandonner des parties les plus mawaises des aménagements
sonunaires et de limiter la mise en valeur aux mperficies pour lesquelles les chances de réussite sont favorables.
Les producteurs doivent améliorer la productivité, même si cette amélioration passe par une rédgction des
zuperficies cultivées-

il
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5l D"* dautrcs zoncs, il esl possible quc te problème des oiseaux soit beaucoup plus impç6tant



ilt,

4) ITTNERAIRES TECm{TQUES ET CHARGES DE PRODUCTION.

Le lableau en annexe 3 (LE GAL P.f. - I99l ) présente les prirciples recomtnandations de la Recherche et cht
Développement en matière d'itinémires techniqaes potr la alnre ùt riz irrigué daw Ie deha du flewe Sénégal.
Les résullats des suMs réaltsés permettent de comparer, prttellement tout au moins, les itinéraires suivis par ies

teurs à cetu qui sont et de traduire ces itinéraires en charpes de prodttction..

La majorité des observations techniques ne portent pas sur toutes les parcelles cultivées mais seulement zur un
echantillon compose d'au plus deu.x parcelles par exptoitation et par saison (ce qui représente 165 prrcelles).
Par contre, les observations de type economique portent sur tmrtes les parcelles des exploitations de
l'echantillon, anltivees durant la saison chaude 93 et I'hivernage 93194 (y compris "l'intersaisonn).

4.1. Préparation du sol

Lesdifférentesobservationsfaitesconcernanttapreparationdrrsolsontleszuivantes:

- 3l parcelles (soit environ rcYo de l'ensemble des parcelles, mais un peu plus de 3Ùyo de la
zuperficie) ont éte 'refectionnées", s6lon I'expression utilisée par les producteurq Cest à dire
çt'elles ont fait lbbjet de travaux d'entetien manuels ou mécanieùs, le plus souvent au "grader'.
[-a valeur moyenne de ces tranaux est de lS 000 F/ha avec un coefficient de variation de 13* o/o.

Ces travaux générent une augmentation du coût total de la préparation du sol qui s'élève en
moyenne pour les parcelles ayant fait lbbjet de travauc d'entretien à 34 400 F (coefficient de
variation de 7t 7o). Ils ont été realises essentiellement sur des PIP et des extensions, (dont une
partie de la zuperficie en création).

- 5 parcelles seulement (3 parcelles SAED-REHA et 2 parcelles nrr des PIP) ont été labourees et
encore partiellement (92 Vù pour une valeur moyenne de 23 500 F, æ qui donne un æût moyen
de 25 500 F/ha Dans tous les cas; les labours ont été realisés pour lutter contre un enherùement
exessif.

- 268 parcelles (soit 94 o/o des parcelles mais 97 Y" de la zuperficie cultivee ) ont été offsetees. Pour
c€s parcelles, le coût moyen est de 15 00o F/ha avec un très faible coefficient de variation
(19 %o). La valeur minimum correspond à un offsetage partiel de ta parcelle et la valeur ma:cimum
à deux passages en raison d'une tevee de mawaises herbes. Pour les l7 parcelles qui nbnt pas été
offsetées, on enregishe, bien évidemmenÇ des coûts de preparation du sol très faibles mais aussi
des rendements très bas al'ec en moyenne 2,2t4ha avec un coefficient de vrariation de sgyo.
Toutes ces parcelles, sauf une, sont localisées zur des grands aménagements à égalité entre parties
réhabifitées et'parties en,extension- 

,. ,

- 2 parcelles seulement ont fait appel à de la main d'oeuvre extérieure octasionnelle poru effectuer
des Eavaux manuels de preparation du sol (refection des diguettes et reprise tres patie1e du
planage), pour une valeur de E 250 F/hâ-

- Pour I'ensemble de l'échantillon, la moyenne des coûts de préparation des sols est de 16 539 F/ha
avec un coefficient de variation de 69 % (etrectif 2g5).

Tableau 27 : Valeur moyenne parAI{A (ou type I'AHA) du poste Préparation du sol-

Etr€ctif Moyeureen F/ha Coefficient dc variation
DaganôA
Dagana B
Thiagar
Bottndourn
P-G€ndarmË
E.rtension
Pry
PIP

24
70
58
22
34
64
25
29

16 095
13 184
13 715
t52y2
t7 291
16 933
l8 714
23 383

30%
49 o/o

34Vo
26Vo
48o/o

ll7 0,.o

1O o/o

42 o/o

Ensernble t 285 16 540 69 o,'o

I Y compris lcs parcclles "indÉterminfuf

*
Plusieun rapports dÈ P- Y. lÆ Ctal (ISR.4/CIRADSAR) sont utiis.'s connnË Étcn;rcLes pour la rcdaction de cette partic (voir bibtiographic).
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Il existe des différences selon les aménagements ou les types d'aménagement a\rcc une valeur nettement pltts

élwee que la moyenne pour les PIP (23 00O F/ha) et légèrement plus élevée lnur les PIV (18 70O F/ha)- Ces

deulc ,'"* d'aménagement sont des aménagements sommaires et nécessitent ffiuemment des travaux

d'enEetien et de refection.

Les diftrences des valeurs entre les grands aménagements sont liees aux capacités de négociation des

reponsables avec les prestataires de service (pour obtenir un meilleur prlx d'offsetage), mais aussi ne I'oublions

pas au pourcentage de parcelles travaillées et notarnment offsetees.

par rapport à fidnéraire recomrnandé, on note I'importance de I'entretien ou de la refection qui est une

operatioh renowellee presque toutes les campagnes pour les aménagements sommaires - mais ætte opération

n'est pas, à proprement parler, une opération de preparation du sol-

Le deux pasç1ges croisés d'offset recomrnandés ne sont pratiquement jamais realisés (comme I'avait déjà

constaté P. Y. Iæ Gat - 1992). Quand il y a un double passage, c'est pour lutrer contre la levee de mauvaises

herbes et non pour diminuer la destruction du planage.

L'absence de travail du sol (6% des parcelles) dest pas une technique adoptee par les producteurs mais est la

conséquence de problèmes financiers qui afuent I'ensemble de I'itinérairc tecbnique et qui se traduisent par

des rendements très bas.

Le coût total moyen pour les travaux de préparation du sol reste faible (16 540 F/ha) comparativement
aux coûts observés antérieuremenÉ. Le prlr des prestations d'offset a fortement baisse en l'espace de 5 ans,

puisqu il était de I'ordre de l8 000 F/ha en 1989 apres le désengagement de la SAED de cette activité, pour

atteindre avant de;valuation 15 000 F/tra en moyenne. Mais la qrrantité des presatons utilisees a augmenté avec

le recours à un "grader' pour I'entretien et la réfection des aménagements sonunaircs.

4.2. Variétés, semences, date de semis et intervalle semis - recolte.

o Vari&es utilisées-

Les semences homologuees53 par les Pouvoirs hrbtics et acceptées en certification par le hojet Autonome
Semencier (PAS) sont catalogufu et sont au nombre de l0 : Iaya, IKP, IR+12, IR8, Djibélore 12519,
Djibelore 684D, IRAT lO ou l+t89, KSS et KH990.

Huit variétes différentes de riz ont été utilisées par les producteurs de I'ecbantillon pour les saisons concernées.

Parmi celles<i, on note tnois variétés non-homologuées : AIWU, SIPI et IR 13240. Les deux premières, de

cycle court, ont été introduites par des Projets pour tenter d'ap'porter des solutions aux problèmes liés au

calendrier sultural et ont été réorperées par les producteurs. La variété IR 132.m (æpelée aussi Sahel 108) a été

réorffree de rnanière non autorisée par les producteurs au stade des essais multilocaux réalisés par la SAED en
collaboration avec la Recherche (voir infra).

Tableau 28 : Importance des variétës utilisées.

La variété 'Jayan est dominante. Elle occup€
73 Vo des superficies cultivées54 toutes saisons

confondues. Cette zupématie n'est pas

nowelle ; mais on peut être zurpris de son
importance notarnment en raison de
l'étalement des semis qui aurait dû se traduire
par le reoours plus fréquent à des variété à
cycle plus court. La variété AIWU vient en
deurième position mais avec seulement avec
9 Vo des supeficies totales cultivées. Elle
semble utilisee aussi bien en saison chaude
qu'en hivernage.

52 L,e c'oût moyÈn obsdri'é p* P. Y. LÊ Gal m 1992 était dè 17 0OO à l7 50O F,'h4 ruis avec des pnestalions moirrlrËs ne compËnânt pas la

- -réfaction de l'aménagement
J1 n n"t.. que I'introdrction des cuhivars de riz se hit sarrs une autorisation préalable dcs autorités"
5a t 

" 
zuUt" poids des variétes aukes que Jaya ne perm€t pas dc fairc de comparaison dc rendements ente varietés.

VariétËs Suoerficie cuhivee toùele EfFectif oarcelles
(ha) o/o Nbrs o/o

JAYA

TKP

ATWU

IR 1529

TR8

IR 13240

tutres (SipL Djibelor)

226,88

ro32
27,6
17,18

9,10

16,75

1,00

73 o/o

3 o/o

9o/o

6o/o

t o/o

5 o/o

> | o,/o

t04

I
It
l4

5

2

2

68%

6o/o

12o/o

9 o/o

3 o/o

I 0,6

196

Ensemble 308,79 l0O o,ô r53 100 o,'ou

trr
{'

L,

t.i

ffi
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Les autres variétes utilisées occupent une zupeficie relativement faible. On note la faible part dIKP qui ne
represente que 3 %odæ supeficies totales et qui, dans noEe échantillon, n'est pas utitisée en saison chaude. Les
rariétes IR homologuees (8 et 1529), semblent se dwelopper et dépassent la variété IKP, toutefois il semble que
cela reste le fait de quelques agriculteurs- Etûq la variété IR 13240, en cours d'homologation" a été récuperee
par deu.x producteurs qui I'ont utilisé sur une zuperficie relativement importante (15 ha).

La zuprematie de laya est tiee à ses qualites agronomiques (bon rcndement) et organoleptiques (poids du grain
élevé, rendement au decorticage intéressant et goût apprécié par les consonunateurs de la Vallee), mais aussi
aur difficultes d'approvisonnement en semences certiliées de qualité aurquels les producteurs sont confrontés.
Cette sinration interpelle la Recherche et le D'eveloppement qui doivent accélérer la diffirsion de nowelles
variétes plus performantes pour élagir le choix des producteurs.

A ce propos, on peut mentionner que des efforts importnnts ont eté realises récemment par I'ADRAO çi a
introdui de nouvelles variétés de riz susceptibles de renforcer le capital semencier existant et reponde à la
problématique des temps de travallx dans le cadre de la double culture ruliz. Certaines de ces variétés ont des
dispositons fal'orables avec des rendements potentiels éleves et des cycles plus courts çe les variété Jaya et
IKP, notamment lesvariétes IR 13240 (Sahel,!O8),8W293-2 (Sahel 201) et ITA 306 (Sahel 202) çri sont
testees en milieu paysan- Le comité de pilotagds a introduit fIR 13240 à I'homologation auprès de la Direction
de I'Agrinrlnue.

o Dûe de semîs

Depuis déjà qqglques annees, la Recherche et le Dweloppement ont corutaté que les periodes de semis
recouururndéess6 sont de moins en moins respecteeg notamment avec te developpement des semis durant la
ffriode allant de fin fitars à finjuin et que les producteurs nomment "l'intersaison".

Pour l'{çhentillon concerné (165
parcelles pour une zupeficie cultivee
de374 he), la repnrtition des parcelles
en fonction de la periode de semis est
présentée dals le graphe ci*ontre.

On peut observer cet étalement avec
seulement lO yo des parcelles (et près
de 13 o/o de la superficie) semées

durant la periode recommandee potu
la saison chaude (du 15/02 au l5l03)
et plns de 20 % dæ parcelles semées
durant 'l'inkrsaison' représentant
plus de 36Vo de la srryerficia

Pour cet echantillon, les semis en septembre sont peu importantssT (moins de I 7o).

On notera qu'il ny a pas, pour notre echantilloq de corrélation lineaire entre le rendement et la date de semis.

La répartition des variétés selon la periode de semis fait apparaître ta préoccupation des prodgctegrs d'adapter
les variétes à la periode de semis avec, pour les semis de saison chaudg 56o/odes parcelles semees en variété à
cycle plts court que Jaya (essentiellement les parcelles de Thiagar en double cutture) et pour les semis tardifs
d'hivernage (août), 4l o/o des parcelles semees avec des variétés autres que Jaya Entre ces deux périodeq la
variétés Jaya domine amplement et en particulier en "intersaison", periode pour laquelle la durée du cycte doit
au contraire être longue.

f J C"-9"* dè I'ADRÂO, IISRÀ le Pi\S, et la DISElvt.

:: d" t 5 féwier au l5 mars por.r la saison chaude et de juillet à août pour lhiv.rnage.
'' Alols que Pour l'erxemble de la Délégatio,n de Dagana, de nombreuse sobservations nrontrcnt qu'ils occupent une plaræ plus importante-

Graphe 8 : Répartition des parcellcs selon la période de semis par variétà
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Ainsi,les semis hors periodes recommandées représentent le tiers des superficies. Le phénomène de
I'intersaison5s s'est largement r@ndu depuis 1990, et en partiorlier sur les aménagements de type PIP ou PIV.
Les raisons en sont nombreuuses mais les principales sont liées d'une part arrx retards dars l'acquisistion des
crédits de campagne et des inhants, d'autre part à un étalement des charges de travail par les producteurs. Le
developpement de cette pratique est également lié au.x conditions climatiques avec de faibles pluies en
hivernage, et en particutier en fin d'hivernagE et donc des risques faibles d'avoir des dégats importants causes
par des fortes pluies sru un riz à maturité. Enfin, certains producteurs déclarent être satisfaits des résuttats
obtenus en intersaison et considèrent que le paddy obtenu est de meilleure qualité que celui d'une' vrai" saison
chaude.

c Intqralle S emi* Récolte

Pour I'echantillon de parcelles zuivies zur le plan technique, les dates de semis et les dates de récolte ont été
relevées. Ces dates sont sowent approximatives car fournies de mémoire par les produaeurs (en particulier
pour les date de semis) ; les rézultats ne pewent donc être interpretes que corrme des indicateurs.

Les résultas des traitements font apparaître dans tous les cas des intervalles beaucoup plus importants que les
durées de cycle des variétes.

Tableau 29 : Intervalle semis/récolte par saison-.

Pour I'ensemble des parcelles I'intervalle est de
152 Jours (soit près de 5 mois). Les intervalles
moyens selon les saison font apparaître des
différences al'ec des intervalles plus courts
pour les parcelles en saison chaude et plus
longs pour les parcelles en intersaison. Enfin,
les variations sont importantes avec des écarts-
t5,pes entre 22 et 30 jours.

Ces résultats liennent confirmer des observations déjà faites faisant état de l'importance des retards pris par les
producteurs pour effechrcr la recolte. Ces retards sont liés à la disponibilité des moyens : il est difricile d'obtenir
les moissonneuses batteuses ou la main d'oewre au moment opportun ; ceci par manque de prwoyance de la
part des producteurs, par non-resPect des engagements pris par les prestataires ou par manque de main d'oegvre
temporaire (surgas). IvIais ces retards sont aussi liés au mode de fonctionnement des organisations paysannes
qui, une fois qu'elles ont pris lbption de la recolte mécanique, l'impose à I'ensemble des membres et ne débutent
I'opération qu\rne fois qræ toutes les parcelles sont à maturité. ta date de la récolte n'est que très rarement
dépendante du gestionnairc de la parceltè

Avec de tels intervalles constates'dans les pratiçes des producteurs, la duree du cycle de la variété sembte
passer à un plan secondaire, sauf dans les cas de double culture cornme à Thiagar.

o Le Inile æmencæ

Le montant de ce poste de charge à I'hectare varie avec lbrigine des s€mences.

Tableau 30;, C hectare pour les semences selon leur ori
Origiæ sern€Doe Efuif o/o Superficie

crlhivée
Ararûité

Moyerme/ha
Valeur

lvfoyermeen F
hixmoyea

par ke
Coef;Ecicddc

variation snrr valeur
Elploitdioo

o.P.

Comrnerçants

Non rJeùerminæ

lt2
T)

37

59

27o.

14Vo

19 o/o

40Yo

145 kg

154 ks

132 kg

134 kg

t4 t70

22 t28
24900

21 560

98

143

188

16l

26Vo

367o

fTVo

43Vo

Ensernble t 287 lO0 ozô l4l kg t9 272 134 44'/o
Pour27oÂdessuperIicies'|asemenceprovientdel'exp|oitationetestvaloriséeâ@soitun
prix zuperieur au prix de vente du paddy. La part importante de semences avsr ,-e ô.igne non déterminée est
liée à une mauvaise utilisation dïrn des questionnaires.

Saisons Etrectif
oarccllcs

lntenralle m iours
lvloyennc E-Tvoe

S. ChrudÊ

Irilersaison

Hivemage

l6

33

ll3

l4l
160

149

22

30

?7

Ersernble 162 l5t 27

ir'i r;i,
Lr

nt'it
t':
;
I

l.

i,
li

I
t
Lra

I1iii
Àt

58 qui ed seton P. Y. l,e Gat (1992) un non-seos agronomique.
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iLes quantites utilisees sont nettement suÉrieures au'< nonnes \rulgffisées (l l0 à 120 kg/Ta en prégermé), en

raisoru notamment, de la mawaise qualité générale des semences. Les producteurs augmentent ies àoro pour
pallier à un mawais powoir germinatif.

Les semences constituent pour les productorrs un "posten de fitinéraire mal maîtrisé : difficulté de trrouver de la
s€mence de qt'at;19 Poste sur lequel il est facile de njouer" avec la valeur des bons CNCAS, etc. pour les
origines connues on notera que près de 50 7o des zuperficies sont emblavées avsc du paddy produit zur
I'exploitation.

Le "problème" des semences est un problème majeur actuet de la riziculture. Nombreux sont les
producteurs qui s€ ptaignent d'une mauvaise quatité des semences obtenues, le plus souvent par
I'intermédiaire des responsables des organisationi Ce sont tous les éléments de la "chaîne" de mise en
marché qui sont impliques. Des solutioru sont en train d'être recherchées à plusieurs niveaux, dont le niveau
national avec la qr€âtion d'un syndicat interprofessionnel

{.3, Fertilisation

Six parcelles ont été cultivees sans aucun apport d'engrais minéral, (ce qui represente un peu moins de 2 yo de
la superficie totale cultivee). Dans le Delt4 t'utilisation d'engrais en rizculture est systématique (ce qui peut
éventuellement changer avec la hausse importante des prix des engrais).

Si I'on écarte ces 6 parcelleq on constate qug pour I'ensemble des 2?9 parcelles, les quantités utilisées
moyenn€s varient assez peu (notamment pour furee)- Les prix unitaires *oyè* sont sensibiement identiques
pour les deux engrais.

Tableau 3l :

!'ulpol m-o'çT.lotâl par hectare est dè 134 U dN et 60 U de P205. Il est très proche des recomnandations deIa Recherche (120 U dî{ et 60 U de fz!d,e1_même légèrJmËnt supérieur pour I'azote et des messages
techniques déliwes par I'encadrement agdcîté 1125 kg de DÀp et 250 à 30o kg d'urée p"t il"*;
Pour une partie des parcelles de I'echantillor! les données concernant le nombre d'apport et Ia date des apports
sont disponftles (pour 162 parcelles). m Tryt"te que la pratique de la firmure oe rônas ne concsrne que lg Zo
des parcelles et à peine lzyo de la superficie. ta pmtique ta ptus courante consiste à faire le premier apport
après semis en melangeant le DAp (1S46) à I'urée-

Tableau 32 : Fractionnement des apports d,t

Fumursde fonds

OUI NON
Nbrc dapports 2 apports 3 apports I apport 2 ap'ports 3 apports
Wrc de parcellet (162) I7 I3 I9 97 I6
\upeficies atltivêet (36j ha) 2s,78 r67l 23,36 275,47 21,52
lupeficies rëroltëes (JlJ ha) 25,78 16,49 22,06 257,21 21,15
Datc moyenne ler apport ' -13 -10 4l 32 3l
l}rte moycnne 2èmc apport . 36 33 6t 50
Datc moyenne 3ème apport . 59 af
Quntité totale moyennc l&{6 10t I(D 100 125 r25
Q'uantité totale noyenne urÉc 219 223 180 231 280
Renclement moyen S- récottée (t/ha) 4.20 1,85 t.06 4.39 5.31

12tlnt+ dapport est eryrimee en nomb,re de

DAP(1846{0)

23 415 Ftlra.

lours apres



On constate que le fractionnement des apports d'engmis est une pratique très répandue chez les producteurs qui
ainsi zuivent les consignes vulgarisées par I'encadrement depuis déjà longtemps. Toutefois, m obsene un
certain décalage avec les dates d'apports.

D'une manière logique, les quantités totales apportfu à I'hedare augmentent progressirement arec le nombre
d'apports (avec cependant pour le 18-16 un total supérieru pour 2 apports par rapport à 3 apports avec fumure
de fonds toutefois cet écart n'est pas significati$. De rn'ême la date du premier apport se rapprocùe de la date
préconisée (20 à 30 jours après semis) à mesure que le nombre d'apports augmente-

Les rendements moyens sur zuperficie récoltee semblent en relation avec le nombrc d'apports d'engrais pour les
parcelles de cet echantillon qui sont, rappelons le, un sous échantillon constistué des parcelles euquêtées plus
finemenL

D'une rnanière générale et si l'on écane l'apport du DAP en fumure de fonds, les producteurs rcspectent
I'ensemble des recommandations formulées par la Recherche et le Developpemenl tdais, dans bien des cas, les
doses ne sont pas en rapport avec les résultats obtenus- Sur les parcelles où la maîtrise de I'eau est mauvaise, où
le producteur ne contrôle pas I'enherbement et où les rendements sont faibles, I'utilisation des doses
recommandées correspond à un gaspillage.

4.4. Désherbage et produits phyto-saniatires

Le retours aux herbicides est une pratique très repandue, puisque sur I'ensemble des parcelles cgltivées, seules
20 parcelles n'ont pas été desherbees chimiquement (représentant un total de 10,08 ha).

Pour les 265 parcelles qui ont été haitees, les quantites moyennes utilisées et les prlx sont préurtes dans le
tableau cidessous. Les produits les plus utilises sont le Propanyl et le 2-t D (Weedone) que les producteurs
mélangent avant de les epandre (à raison de I litr,e de24 D pour 5 litres de Propanyl).

Tableau 33 : Quantités et valeurs cles produits phytosanitaires.

hoduits phytocanitaires auantitesna c.v. PU. Ft<g Valeurha c.v.
Propanyl 5,13 I 66o"o I 900 F/l 97fiF 66o/o

W€odme (2+D) rJ5 l ll5 o/o 2 680 F/l 3617F lBo/o
Autres produits phyto 2476F 23Oo/o

Totd produlb phyto l5 tlt F 62Y.

{

I
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Les doses urilisees sont inËrieur€s arrx recommandations de l'encadrement (lO t/Ta pour te hopanyt et2,S llha
pour le 24 D)- n est vrai que pour economiser des produits certains producteurs réalisent des épandages
localisés

L'application des deserbants doit êtrc réalisée après un asscc de 2 à3 jours et la parcelle ne doit ête remise en
eau çlm à datx jours plus tard- De nombreux producteirs ne respectent pas, ou ne pewent pas Eqp€cter (pas
de drainage sur les aménagements sommaires), c€xi neoommandations et épandent les désheôa6 aton qu il
reste une lame d'eau srr la parcellg ce qui diminue fortement leur efficacité.

À{algÉ une utilisation prcsque généralisée des déstrerùants chimiques, le problème de l'enherùement reste une
contrainte majeure. Il serait responsablg selon de nombreux producteurs, d\rne partie des mawais rendements
enregistÉs

tl Dans certains cas, un enheôement e..rcessif serait nêtne une raison d'abandon de la parcelte :n cours deLl cd$rc-

Ii
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t!Pour l'echantillon, les autrres produitsphytosanitaires inventoriés sont :

- d'autres types de déserbants : Glyphosate (Roundup), Oxadiazon (Ronstar), mais leur utilisation
reste rafe ;

- des mélanges des deux produits prépares par le fournisseur et dont le producteur ne connaît pas lacomposition; - '

- des insecticides, essentiellement le Furadan59.

Iæ dcsherbage manuel- Presque tous les prodrrcteurs declarent faire, ou faire faire par les zurgas, un peu de
désherÛage manuel' mais c'est dans bien des cas une operation efectu,ie de manière irÉgulière-# une-petite
partie de la parcelle lors d'un Passages pour une autre oSration. En fait s0 Yodes parcelles (ne representant que
34yo de la zuperficie) font lbbjet dbn deserùage manuel méné comme une véritable operatioo àuto*te, avec
dans 3 % des cas seulement 2 passages. Le temps de travail moyen à l'hectare declaré p"r to proûrcteurs est Ce
l'ordre de 12 personnesjours avec une prticipation non négligeable des enfants et desiemmes de I'exploitation-

Iæ deseherbage manuel se renc-ontre essentiellement sur les petites parcelles des aménagements SAED
trandérés et dans les e.xploitations de petites tailtes des zones dé D"g^rrr, Richard{o1 et Limpsar. Dans la
zone Centre et rlans les grandes exploitations des autres zones, ..tt" ôp.Étion n'est pigs pratiqlÉe, en raison
des nombreuses autres ocanpations des chefs d'exploitation, par -attque de moyen humain mais a'ssi par
manque de "motivation" des autres membres de I'exploitation eides surgas.

4,5, L€s autres charges avant rérolte.

ræs charges d'irrigation seront- analysees plus tard dans le cadre des organisations prysannes, car lesprducteus ne cormaissent en général pas la décomposition des coûts de l'ifogatioq que-tbn soit s'r un
aménagement transféé ou sur un aménagement d" typ" prv ou p[p.

La moyenne générale est de 54 0oo F/tra (pour les 285 parcelles) avec un coefficient de variation rclativement
faible (25 W- Ivfais cette absence de variation est liee au nombré important de parceues sur les aménagements
trarlsférés (pattie réhabilitee et e.xtension qui payent la même redevance hyorauiique à l"union) pour lesquelles
les charges hydrauliques sont voisines.

Les charges hydrauliques moyennes sont trs faibles sur les PrV (36 0m F/ha)- Mais dans presque tous les cas,
ce coût ne q)mprend que les carburants et lubrifiants, les r@ration et le sataire du pompiste (ce dernier étantsouvent plus faible car une partie de la rémunération peut ê6.e accordee en naturel. 

-

Pour les PIP les cbarges hldnuljquî sont srpÉrieures au Prv mais restent encore faiblesrs6 000 F/h4 car les
cbarges autres ne sont en générâl pas intégees:

ræs frais financiers ont été 
"l:,rlq à plrtir fo Tgoglt total empmnté par le producteur po'r financer lescharges avant récolte- Ils sont fonction des taux dintgrêts pratiquès p* ia cr.rôas uu"" ù" au$-entation

sensible entre la saison chaude et l'hivernage (taux d'intérêi aruruel de 17,5 Zo soit 13,125 o/o por* 9 mois,portant sur I'ensemble des dépenses car depuis le dernier hivernage, I'apport de 15 z JÉi"q,re,i fu*,-e.gl
On comptabilise 12 parcelles qui ont été cultivées siuui rcoorrs à un crffit de campagne auprès de ta CNCAS(repr&entant un total de 37,8 ha soit un pan plus de 6 T:lla zuperficie totate *rti"g"l. ces proôrcteurs ontfinancé la production avec leurs ressoruses propres (5o % des c'harges totales) et en contractant des dettesauprès des fournisseurs (5o yodes charges totales) prt*t les quels snùcrml gur fait aussi d' crffit d,intrants
à des productars qui empruntent à la CNCAS.

Lcg autres charges sont constituées prr le transport des intrants, des charges de fonctionnement des o.p., de lamain d'oeuwe salarié, etc- Ces postes sont tres specifiques *ton rexpioitation ogri.ole considéree (pas decharette donc frais de transport) ou de l'organisation pa''sanne et de son mode de fonctionnment et de gestionde I'aménagement.

t 
,ffffiTtËtr;ff;[ïlles 

suivies plus tinerncnt I'epanrlage dc Furùdan corrcsn' 34 pa^.ulles (wit z0 o;ô) des paræ[es po,r une dose



4.6. Total des chargcs avant récolte.

o Montant des chauges avant récolte.

Le montant moyen des charges totales avant récolte s'élève à
l6t 150 F/ha Il varie peu, avet un écart ttpe de ,14 890 F et un
coefficient de variation de 27 o/o.

Les intrants représente 43 Yo dece monùant total, al'er la part la plus
importante poqr les engrais (22%de la valeur totale). Les taryaux de
preparation du sol (10 7o) restent faible en regard de la part
importante des aménagements de t'"e PIP nrr lesquels une réfection
est frequente.

Tableau 34 : Décornpocition par poste d€s chargr's
totalts avant rer.'olte lha

Valetrtolale moyerure 164 150 Flha

rlont : DnÉgaralion sol lO o/o

Scrnenoas l2oro

Engrab 22o/o

Prcùite Phyto. 9otô

Irrigarion 33 o/o

Frais financiers I 96

Autrts 6o,/o

L'irrigation, (ici légèrement sous-estimée car I'amortissement des GMP na pas été systématique pour tes PIV et
PIP) reste le poste le plus important

Graphe 9 : Rëpartition de la saperficie caltivée selon des classes de charges avant récolte.

Le graphique cidessus présente la répartition de la superficie cultivee en fonction des classes de charges avant
récolte (classes de même amplitutde : 50 000 F), avec la stratification selon les types d'aménagements.

On constate que les zuperlicies localisees dans les parties rehabifiées des aménagements trandérés composent
la plus grandc partie de la classe de la msyenne et la quasi toktité de la classe inferieure à la moyenng alors
que les superilices des PIP occupent les classes les plus éle;vees. I-e comportement des parcelles de PIV semble
être un peu partioilier car elles figurent auc derrx extrémités du gnphiçre.

I)'une manière gcnérate, avec deg coûB hydrauliqu$ par hcctarc supérieurs car plus proche de le réalité
(avec notamment des frais d'amortissemert), ler parceller srr aménagement transféné ont des charges
avant nécolte inférieures aur parcelles sur les PIP.

oMode deJïnancement des charges mtant récolte-

Les producteurs financcnt généralement leur campagne en souscrivant un emprunt court terme à la CNCAS.
Seules 12 parcelles n'ont pas fait l'objet d'un prêt CNCAS (voir cidesms).

Ce rapport de 14 y" (12 zur 285) semble faible, au regard des problèmes de non remboursement enregistrés et
des quantités importantes d'intrants donnees à crffit par SENCHIM ou par d'autres lournisseurs (certains vont
jusqu'à hnancer I'ensemble des besoins des producteurs y compris la location dun GMP). Il est vrai que zur les
aménagements transferés les problèmes de non remboursement sont moindres et s'il y a production il y a
empmnt de campagne au moins pour la charge hydraulique à travers lUnion.

:SAED
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L'ensemble des charges avant
recolte pour les 592,11 ha sultivés
dans notre echantillon represente
une somme globale de I7,3
millions de F dont le financsment
est assuré cÆrnme indiqué le
tableau ci contre.

Les parcelles pour lesquelles le producteur à contracté une dette vis à vis d'un fournisseur représentent 2l % des
individus de féchantillon, mais couwent une zuperficie totale de 288 ha soit près de 50 y" de la superficig ce
qui indique qus pour le financement des grandes superficies (et en partiorlier les PIP) les producteurs ont fait
appel à d'autres financcments que cew de la CNCAS-

Tableau 35 : 
^lvtodes et sources definancernent dcs charges avant recolte.

Sotrces €imod€s des fiBancffænts Mo'dadtotel o/o Valeupha

Charges totales avant rÉcohe en F rot 719 576 10ff/o 170v26

Pr,&CNCAS en F 55 213 900 54o/o 92T19

ldênctCNCÀS en F 6 628 330 7o/s ll l3g

hoôrcteura Naûrre en F 67Æt30 'lolo ll 336

Pr,oôrcteuren espèces ea F 15 816 7El 160,6 2657t

DeûË fournisseurs en F 17315 196 17o/o 29û96

on remarquera que la pondération par la superficie entraîne une augmentation sensible de la valeur moyenne
des charges totales par hoctare qui passe de l6t 000 F/ha à l?l 000 F/ha

On constate que la CNCAS finance 5* o/o des charges avatrt récotte auxquelr s'ajoutent les intérêts (7o/o),
soit au total 6l o/o des charges ce qui est très important et montre le rôle indispensable çe joue cet organisme
bancaire pour la production rizicole irriguee dans la Égion-
Iæ producteur fînance lui-même 23 o/o de ces charges avec drune part un financement en nature constitué par
les semences prélevées sur le paddy produit sur I'exploitation et d'auhe part des achats de produits ou de service
en espèces notamment pour les transports, la main d'oeuwe occasionnellq quelques intrants ou services
complémentai-res, etc- La part financee par te producteur n'est pas négligeable mais reste encore beaucoup trop
insuffisante-

La part globale Enancee par d'autrres fournissenrs est importantg elle représente 17 Vodes charges totales et elle
concerne en particulier les PIP (23 PIP pour une supeficie de 214 ha).

Si I'on cumule les dettes, on obtient en moyenne un endettement à court terme qui représente ?8 7o des
charges, soit 133 000 F/ha ou une production de près de l5 tonnes rl'ac un paddy à 90 F/kg

Après de nombreuses annees de riziculturg les producteurs auraient dû se constituer un fonds de roulement
pour financer une partie tout au moins des charges de production Les résultats cid€ssns montent qu'il n'en est
rien. La part d'autofintncement e$t trs faible.

On peut émettrc plusieurs hypothèses pour exptiquer c€ constat : utilisation immédiate des "bénéfices" pour
améliorer .le 'bien€tre" @iens de consommation, amélioration de ltabitat, investissements socia,r*,
redistribution sociale ou religiase), faùlesse des marges dégagées antérieuremenL constitution d'une éparfe
dtfficilement mobilisable, réalisation d'iuvestissements productifs agricoles ur non agricoles, moOe de
fonctionnement des organisations paysatrnes qui cherchent à avoir systématiquement recoqrs au credit,
habitudes prises, etc. En fétat actuel des conneissances il n'est pas possible d'apporter de reponse.

Les incidences de la dwaluation et la liberalisation du prix du paddy vont certainement provoquer de fortes
wolutons dans ce domaine : I'augrnentation des charges va provoquer un besoin en finaocement çe la
CNCAS ne poura pas couwir, cependant le producteur pouna peut€tre se con$inner un fonds de roglemènt en
vendant rapidement et dfuectement son paddy, quelques commerçants et riziers s'sngageront cerùainement <tanq
le financement de la production



4.7. Lsscharges de recolte et post rtcolte-

Les charges de rÉcolte sont fonctions des rendements obtenus et du mode de récolte choisi- Iæs modes de

recolte sont les zuivants :

- recolte manuelle (fauche et mise en meule) et battage manuel ;

- recolte manuelle (fauche et mise en meule) et battage mécanique ;

- moissonnage battage (recolte et battage mécaniques).

Dans le Delta, pour les travaux manuels de recolte et battage, les producteurs font très sowent appel à de la
main d'oeuvrc saisonnière qu'ils rémunèrent à la tâche (en especes ou plus rarement en nature) pour la récolte,
à la tâche amis le plus souvent au pourcentage du grain battu pour le battage manuel.

Pour les operations mecaniques, les prestations
sont rémunérées au pourcentage du grain récolté,
donc en nature (15 à 20 yo pour le moissonnage-
battage et l0 Yopovr labatteuse à poste fixe).

Les coûts de recolte sont donc, dans la majorité
des cas, proportionnels arlx quantités recoltees.
Dans le cas de travallx manuels, I'implication de
Ia main d'oeuvre familiale permet de réduire les

charges.

Parmi les trois tlpe de recolte c'est le moissonnage
battage qui est te plus important puisque pres des
70 Vo de la superficie cultivee sont récoltés ainsi.
Le mode recolte manuelle + battage mécaniçe est
relativement peu important et ne concerne qu'un
peu moins de l0 yo dE la superficie totale. Il est
surtout utilise nr des petites parcelles et sur
I'aménagement de Pont{endarme (56 % des
parcelles rehabilitées * une part des extensions) et
sur I'amétragement de Dagana A rehabilité.

Tableau 36 : Charges et modes de récoke

Enfin, le mode totalement manuel est pratqué un peu sur tous les types d'aménagements mais en particrrlier
sur les aménagements de Dagana À Dagana B et Pont{endarme- Ces trois aménagements sont presque
exclnsivement réoolté à la main @agana A à l0O 7o, Pont4endarme 

^89 
Vo et Dag;ana B à S5 Yo).Par aontrc

les aménagements de Boundoum et de Thiagar sont récoltes exchsivement à la moissonneuse baneuse pour le
premier et à 83 % pour le second-

On note également le fort taux de recolte à la moissonneuse batteuse pour les PIP et les PIV.

Pour calculer les charges moyenne de récolte et powoir les compareç la proôrction totale & paOdy a été
valorisée à 85 F/kg pour la saison chaude 93 et I'inûersaison et à 90 Flkg pour I'hivernage (voir infra).

I*s charges moyenncs de récolte par hectare vont en augmcntant quand on pa$le du torrt mmuel au tout
mécanique. Toutefois, le rendement moyen des parcelles tui aussi progrwsc puisqu'il passe de 35 à 4J
tonnes/ha Ce phénomène est surprenant, puisque le mode de rémunération de la moissonneuse batteuse est
défavorisant en cas de bon rendement et au contraire avantageux en cas de mauvais rendemenl

Le tableau suivant présente les coûts moyens des di.fférentes oSrations des 3 types de récolte selon le mode de
rémunération (nature ou espèces). La nourriture de la main d'oeuwe salariée a été valorisee à raison de 300
F/jour pour 3 repaVjour et a été considéree comme une charge payee en espèces pour simplifier (la main
d'oeuwe extérieure en entraide n'a pas ici été prise en compte).

Type de ræolt€ illanud lv'lanu
+Bât rnec.

Illois-Bat

Superficie cuhivée totale (ha) rze17 5oJz 410,02

Superficie réooltec totale (ha) I18,57 48,62 391,63

Iaille moyeme parcelle ruhivee (ha) r3214 o,9867 3,2285

RÊnd emsnt srr cuhivé (kgiha) 3 391 37J4 4341

Rendernent nrr recolte (kgta) 3 527 3 89S 4392

Dagana A R*râbilité (en o/o parc.) llVo 17o/o P/o

Dagana B Réhabilité (enoloparc.) 85o/o Ootb 159',o

Ttiagar Réhabilite (en 0,6 parc.) l2o/o 5o/o 83Vo

Boundoum Réhabiliùâ (en Toparc.) Mo Oo'lo l0O9o

P.Gsndarm€ Réhabilité (€n o/o parc.) 31c/e 560./o f/o

Erlensioos (en o,'o parc.) 530Â 3lo/o l60l'o,

PIV (en o/o parc.) 259',o 4o/o 68oti

PIP(en%prc-) Zf/o 7o/o 6(10'/o

Indcteminé (en o/o puc" ) 22o/o 22o/o 560/o

Charges totales en F/ha t992{I 249936 23t 874

Cterger dc récoltc en F/ hr 39636 ffi220 71749

nli
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Il faut rappeller que ces chiftes sont des moyennes effectivement observées chez des producteurs- IÆs coûts
sont fortement dépendants du rôle quejoue la main d'oetrwe familiale dans les différentes phases de lbperation
de récolte. Afuisi, pour les itinéraires uniquement manuels, la fauche et la mise en meule sont très-sowent
réalisées partiellement par la main d'oeuvre de I'exploitation Un producteur qui emploie uniquement des
saisonniers rémunérés à la tâche pour la récolte et mise en meule et pour te battage payera dè fordre de
40 000 F/ha (15 000 F + 25 000 F).

Tableau 37 : Charges de rêcolte et post-rëcolte selon le mode cle rêcolte-

ùIanuel Manu-+Batrnec. ùlois.Bat

Cïtuges dc récoltc

Charges de récolte payfu ennanre (kg depaddyÆra) 19l 363 693

Pourccntaç de la ptoûntiontotale 5 o/o 9 o/o 16o/o

Charges de rËcolùË payé6 en espèux (Frtra) n 026 9647 250

Total charger dc récolte : F/ha 2tu76 121t7 6l @t
Clnrgcs post-recottc

::r1: rt:tr:tf:ft::f r:f: i:rrr_.:

Charges dË post-rËcolte gayées en paddy (kg dê paddy/ha) nl 153 146

Clurgss de postréshÈ payéË eo espèux(Fiha) | 576 4322 239

Total chargcr dc poct Écoltc en F/he ll55{t Ir 03{ l3lffi

Totrl clrargcs de recoltc pcr hcctare F/he 39 636 û220 74719

[.e moissonnage battage revienÇ en moyenne sur notre échantillon, à environ à 16 o/o de la production
totale recoltée (avant dérraluation) soit de I'ordrc de 60 000 F/ha

Pour la récolte manuelle + battagc mécanique, le taux de9 Vo de la production représcnte essentiellement
le battage mécanique qui est le plus souvent 'facturé" lO D/o de la production (un erploitant possède sa
propre batteusc ce qui baisse la moyenne générate). Les frais en espècc concement là fauche-et la mise
en meule-

Enfiq les charges des itinéraires techniques manuels sont essentiellement constitues par le battâge qui est
systématiquement fait par des saisonniers extérieurs à I'e.',cploitation.

Les charges post-récolte sont composé des frais de vannage payé en nature, de transport payé en naturc
ou en espèces (souvent lfi} F/sac) et d'autrts charges comme la manutention et autres. Ces charges
représentent environ l0 0{X} F/ha (dont f50 kg de paddy). Elles varient fortement selon les situations.

Le transport est rlans çsltains cas un élément important car lorsqubn cumule le tranqdit des intrants et le
hansport du paddy, les somme atteintes sont dans certains cas loin d'être negfgàUles (de lbrdrc de
5 000 F/ha).

On peut discuter d9 la pertilence de considérer le viilmage conrme une charge de produaion puisque bès
souvent ce sont les femmes de I'e:rploitation en enhaide avec des femmes d'aunes eryioitations qui rd$rent
!" ptOty. Il pourrait donc être considérré comme un revenu redistribué à I'intérieur du groupe A*iU"f.
Toutefois, dans le cas d'exploitations de grande taille, la plus grande partie du paddy sort de lexptoitatiorL dbù
son maintien comme charge



5) CTIARGES TOTALES, PRODITITS BRUTS ET RESULTATS.

Cette Inrtie présente les rés tats économiques de la production rizicole à plasiean niveaw : au niveaa agrégé
l'ensemble de l'ëchantillon au niveau des parcelles (par hectare), ou niveau des prcelles selon les

ments et au niveau des exploitations agricoles.
pour
amél

Pour éviter les distorsions générées par le mode de commercialisatiorL et donc le prlx de vente du paddy, nous
avons valorisé la production totale obtenue sur chaque parcelle à 85 Fcfblkg pour les parcelles cultivées en
saison chaude 93 (et intersaison) et par 90 Fcfa/kg pour les parcelles cuttfu-é€s en hivernage. Entrc la période de
commercialisation du paddy de saison de chaude et celle du paddy d'hivernage,h SAED a augmenté son prix
d'achat aux producteurs zuite à la dérahntion du franc CFA- Il est bien ârident que cette augmentation de prix
qui est intervenue alors que les dépenses de production avaient déjà été realisées entraîne une augmentation
nette du poduit brut et donc des rénrltatsJ2.

Dans un deuxième temps, la production sera valorisee au prix moyen de vente effectif. La comparaison des
deux t,"es de résultat permettra d'évaluer les effets des modes de commercialisatioru

Enfiq pour simplifier les analyses, il n'a pas été tenu compte de I'intersaison- Les parcelles semées jusquâ
début Juin sont intégrees à la saison chaude 93 et les autres à I'hilernage.

5.1. Résultats agregés pour I'ensemble de l'échantillon.

Tableau 38 : Résultat global pour l'ensemble de l'échantillon.

DosrÉes globales Soit par:

csc 93 HIV93/94 ENSEMBLE HAcuhivé Eploit furicole
Vombre de parcelles 55 319 374 0J4 d0e
Superfie'ie cultivec (en ha) 162,7t 43\33 595, I I l,(x) 5J4
Superficie récohëe (en ha) 151,06 41404 563,10 0,93 5,28

Charges Totalesr [Cff[ (.n F) 40 573 876 95 304 376 r3s 878252 22t325 t742079

Dort chargc de rér;otte (eno/o & C[ff) 24o/o 26o/o 259L 25o/o 25 o,/o

hoôrc1ioo Totale [Pl (en 0 563 107 | 5793U 2 142 491 3 6fr) 27 68
hodeil Brut tPBl (en F) 47 t9t 096 142U73 t20 Itg 97t 216 319 220 2435 528

Résltrt tRl (cn f) 7 324227 #76t7'i4/ 5f 093 0ll 90896 693 5{X}
I Horsprélèvemert detypc "Assakal ur "zakf-

Si lon pnocède à la totalisation de I'ensemble des données cotlætées, on obtient pour tes 595 hectares
cultivés' dcs charges totales de près de 136 mitlions de Fcfa (soit environ 22E Ofit F/ba) dont Ie quart est
constitué par les charger de récolte et post récolte- Avec un produit brut totat de 190 millions (soit environ
320 mO Ffta)' on obtient pour I'ensemble des parcelles un rérultat d'erploitation de I'ordre de 3t millions
de Fcfa, soit 90 0{D F/ha

Pour I'exploitation agricole, le pnoduit bnrt est lle 2rl millions, les charges de I'ordre de lr7 millions et le
résultat légèrement inférieur à 70O fi)O R Cetui-ci ramené au nombre moyen de ménages (lE) ou au
nombre mo''en d'actifs (10'4) est, somme toute, rclativement mofue (39O 000 F/ménage et
67 000 ['/actif).

52 C'ot pour cela çre dans la plus part d€s can un€ comparaison sera faite avec l'ancien prir
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5.2. Cbarges tnteles, produits bmts et lézultats à I'hectare-

Le détail des charges et produits ne peut être optenu qu'avec une analyse par parcelle- Ainsi les moyennes [Hr
poste de charge et par parcelle d'observation pour les deux saisons concernées (saison chaude 93 et hivernage
93/9+) ont été calndees à partir des donnees de chaçe parcelles ramenées à I'unité de surface cultivée qu'est

I'hectare.

La méthode utilisée rffnit I'influence des grandes parcelles et au contraire donne de I'importancE aru< petites
parcelles (chaque parcelle constitue une unitô. Les rendements moyens sont zuperieurs aux rendements moyens
pondérés- Ainsi, on obtient pour I'hivernage un rendement moyen sur zuperficie cultivee de 3 M7 kgrïa contre
3,651 kg/ha avec pondération par la nrrface ; pour la saison chaude l'écart est encore plus grand avec 4,Q41

contre 3,474 kgha en rendement moyen pondéré. Ces gmnds écarts sont liés à I'importante supeficie en PIP
qui n'est constihree que de peu de parcelles. Or ces PIP ont des rcndements nettement inférieurs.

Les ecarts sur les rendements se retrouvent au niveau du produit brut puisque celui*i est déterniné dans un
premier temps par simple valorisation de la production à un prix Frxe.

o Résultals pour les parcelles cultivées en saison chaude 93.

Comme indiqué precédemment 55 parcelles foncières ont été cultivees en saison chaude 93. Etles couvrent une
zuperficie de 163 ha dont l5l ont été récoltés (soit 7 Vode nsinistres'). Uechantillon des parce[es cultivées n'est
que de 54 individus câr un regroupement de parcelles a été effecnré. La srpeficie moyenne cultivee est de 3 ha
mais la dispenion est très importânte (coefficient de variation très élevé : 196 7e minimum 0,25 ha et
maximum 35,00 ha).

Tableau 39 : Budset de culture Dour les narcelles cttltivées en saison chaude 93 (v compris intersaison).
Pùst€s AHtité PrixUnit TOT..\ L F;ha C.V.f en %

Otrs€tagg

Autre charges prepararion sol

086 L5 t22 t45t7
22+l

ST Préparation sol I6 761 35fr'

&mences r55 I3I 20 329 &%
Engâis 18 - 46 - 00

Engrais UrËÈ

n7
244

98

100

il 512

21 4to

ST Engrais 35 922 37%

Proparyt

WeËdmc

Aub€sProùits Phyto

488
1,77

I 963

2623
9Tn
4642
206t

STProduits p$o 16 187 5I 96

Inigation I,U) 51 380 51 380 20fr,

Maintoeuwe salariée 3 170

Transport intrants 2 254

Autres charges 5 671

IntérêtsCNCAS 9 722

ST Ctrryer rvanl rÉcoltc 164696. 24'.
Récolûcdbattago

futrtccûarg€s dcrécotte

50 016

16 038

ST Cïargcs dc récoltc 66091 50tr

Iotal cbrges (F/hr) 23{t ?50 23*

Produit brut (F/hr) 4 041 15 3{3 {6t so%

tllerge brutc F/hectrre 1t2 7rE rt' %

t C.V. = coctfir.-ierrt de variatiorl

La marge brute à I'hectare, n'sc I'ensemble de la production valorisée à S5 Fcfa/kg, est rle 1t3 fi)O Fcfa
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Les variations sont forter (le coefficient de variation est plus élwé que pow I'hivernage : 135 "/o avec un
minimrrm de - 229 0O0 F/ha et un maximum de 410 0OO F/ha). La forte variation du resultat traùit des risques

importants que cachent la part des bons résrltats obtenus sur les petites parcelles de I'aménagement de Thiegar.

Poru les charges, on retrowe les mêmes nivearuc et les mêmes variations aussi bien sur le montant total
(coefficient de variation de 23 yù que potu les grands postes.

o Résultats pur les parcelles cultivées en hivernage 93/94.

Comme indiqué precédemment 319 parcelles foncières ont été cultivées en hil'ernage93191. Elles couwent une
supeficie totale de 432 ha dont 4l I ha ont été récoltes (taux de sinistres de 5 7o).

Toutefois, l'É\chantillon n'est que de 234 parcelles en raison des divers regroupements effechrés par les
enquêteurs poru simpLifier la collecte des inforrnations. Ces 234 individus ont une nrperficie mqtnne cultil'cp
de l,M ha mais avec une dispersion très importante (coefficient de variation très élwé : 218 7q minimum 0,07
ha et maximum 50 ha).

Tableau 40 : Buclget de crlture pour les parcelles mltivêes en hi 93/94.
Postcs auailité PrixUnit TOTALF;ha C.V.r en j6

Oftètâgc

Autre charges préparatioo sol

o,yz 15 235 l4 016

2 147

ST Préparation sol I6 160 33*

Semences I4I 135 19 021 45%

Engrais l8 - 46 - 0O

Engrais Uree

fuùÊs engais

130

233

96

97

t2 5t2
22500

371

ST Engrais 35 383 6%
Pnopanyl

Weodone

furhes hoduits Phyto

4,67

l,l2
l 889

2701

I 821

3 025

245t
STPrduits phyto 14 299 74%

Irrigation 0.99 54 187 53 912 26%

IuIa i n d'æuv re s alari é e 693

Transport intrants 2 282

Autres charges E 00o

INtérêtS C'I'TCAS I3 996

ST Cfnrgcr rvent rÉcottc 16|fi9 39t
RéæltÈ ef banage

Artcs cûargË de Éæltê
41649

13125

ST Cteqcldc r$coltc st 774 s7%

Totelcbargæ(F/t ) 221tss 26',

Produft bnd(F/tr) 3 &f7 90 3{6267 4tr

lVhrgc brrde F/hcctar: tz{ {ll 95%
I C.V. = cocfficiert de variation

La marge brute pour I'bivernage est d'environ 125 000 Fcfa/tra Ce chiffre est nettement nrpérieur à la
moyenne calculée à partir de I'agrégation de tous les résultats brut obtenus au nil'eau des parcelles. L'écart est
relativement important (35 000 FÆra soit plus du tiers du résultat pondéré). La variabilité de ce rÉsrltat est forte
: le minimum est de - 90 0OO F/tra et le maximum est de 59O 000 F/ha, avec un coefEcient de variation de
95 Vo. Il existe dans l'échantillon des parcelles gérées très dlftremment et qui sont dans des conditions
d'exploitation très différentes (itinéraire technique, charges d'irrigation très différentes variant de 0 à plus de
160 mO F/ha, etc.).
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Les charges totales (C.V : 26 7o) varient mais de manière moins importante que le produit bruL poru les
grands postes de charges les coefficients de variation ne sont pas très élevés (de 30 à 60 7o), ce qui signifie qu il
y a une certaine homogénéité d'une parcelle à une autre au niveau des intrants.

o Comparaison des résultats moyens en saison chaude 93 et en hivernage 93/94.

Il nÏ a pas d'écart significatif entre le budget de culture moyen en saison chaude et le budget de culture moyen
pour I'hivernage.

Les charges moyennes avant recolte sont quasiment identiques (165 000 F/ha)- On note toutefois en saison
chaude une consommation dherbicide légèrement plus éleree et un recours à la main d'oeuwe extérieure plus
important-

Ces différences sont faibles et sont compensées par des charges financières plus étwees en hivernage en raison
d'une part de l'augmentation du taut d'intérêt partiqué par la CNCAS (de 15 ù L7,5 oÂ annuel) et d,autre part de
son application sur la totalité de la somme demandee (trandormation de I'apport personnel rn prôoirioo
bloquee).

Les charges de recolte sont su$rieures en saison chaude (+ 1000 F/ta). Cet écart provient d'un rendernent
moyen légerement suffrieur qui entraîne une augmentation des charges proportionnelles (moissonnage-
battage) et d'une utilisation moindre de la main d'oeuyre familiale pour assurer la recolte.

Le rendement moyen su$rieur en saison chaude compense partiellement I'augmentation d11 prix du paddy en
hivernagg le produit brut reste tout de même supérieur pour cette saison de près de 3 00O F/ha-

Ces deux écarts (l'un sur les charges totales I 900 F/h4 lautne sur le produit brut 2 B0O F/ha) s'additionnent et
la marge brute moyenne est légèrement zupérieure en hivernage (+ I I 700 F/ha).

o Distribution des rénltats par hectare.

Graphique IA : Distribution des parcelles selon des classes de rësultat par hectare.
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Comme on le constate sur le graphique, la dispersion est grande, ayeic lg o/o des parcelle qui ont un
résultat négatif- Autrement dit' dans près d'un clts sur cinq le résuttat d'erploitation d'un| parcelle
correspond à une perte" A I'inverse, 11 o/o des individus ont un résultat d'exploitation supérieur à
250 000 F/ha

La classe modale est la classe 100 000 à 150 000 F/lra, dans laquelle se situe la moyenne (environ
125 000 F/ha)- Comme pour les rendemen6 les rézultats obtenus en saison chaude soni b"aucoup plus
disperses que ceuK de l'hilernage. La classe des résultats inlërieurs à - 100 000 F/ha est composee uniquement
de parcelles de saison chaude (5).



I

ù".1

t'n\,il
i_t

Toujours en saison chaude, plus de 25 Vo des parcelles ont un Ézultat négatif alors que l7 7o ont un resultat

zupérieur à 250 000 F/ha- Les resultats obtenus en saison chaude apparaissent plus aleatoires qu'en hivernage.

Quelle que soit la saison concernée et avec la totalité de la production valorisee 'au prix fort', on constate que

plus de 40Yodes parcelles ont un rénrltat inférieur à l0O 000 F/ha.

Si l'on détermine ces laux en prenant en compte la zuperficie cultivée on s'aperçoit (loir graphique suivanQ,
que I'importance des maunais résultats croît.

Ainsi, les pertes d'erploitation concement 23 o/o de la zuperficie cultivée (contre 19 o/o des parcelles), et
les rftultats inférieurs à 100 000 F/ha atteignent 45 9/o des zuperficies. Au contrairq leg "bons" rÉsrltats
ne concelTent'plus qu'une faible partie des superficies cultivees (17 7o seulement des superficies ont des
résultats supérieurs à 200 Ofit F/ha). Les bons rézultats sont obtenus sur des parcelles de petite taille ou de
taille moyenne.

Graphique I I : Répartition des nperficies cultivëes selon des classes de résultat (en milliers de F/ha).
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Enfin, la répartition des superficies cultivées par type d'aménagement à I'intérieur de chaque classe de
resultaÇ (voir graphique cidessous) met en évidence d'une part le poids important des srperficies
aménagees sur financement privés (Extension, PIY et PIP) dans les plus mauvaises classcs de résultat et
en particulier les nrperficies des PIP (7O o/o à 55 % des classcs de résultats inférieur à fOO frXt F/ha).

GraphiEte I2 : Part des superficies par type cl'aménagement dans chaque classe de résakat.
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A I'inverse' la part des supeficies réhabilitees cro'ît 91 même temps que les classes de résultat, pour représenter
près de 70 % des zuperficies dans la classe 200 000 à 300 000 F/ha

Pour la classe des resultats zupérieurs à 400 000 F/h4 la part représentee par tes extensions est exceptionnelle
et liee à quelques très bons résuttats obtenus sur des parcètles dè pont-GenO"*,. dont c'était la première mise
en culhue- Il faut rappeller que cette classe ne conc-erne qu'une très faible part de la nrper6cie totale (j yùet ne
peut pas être considéree comme représentatile.

Le graphique conlitme et renforte les résultats déjà obtenus en matièrc de rendement: les parcelles sur
les parties réhabilitécs des eménagements transférés pemettent l?obtention de ré5||ttats sensiblement
meilleurs et surtout plus reguliers que ceur obtenus *" des parcelles anénagécs sommairement par lespruducteurs '

Les risques de non-rembounrcment des emprunts de campagne contractér pour la production sont donc
moins importants sur ces types d'anénagemenL Toutefois, "i--" on I'a vu précedàmment la super{icierelativement r{duite de ce type de parcetle dans les exploitations agricotes limitent tes possibilités dereyenus pour les producteurs.

5.3. Charges totales, produits bruts et résultats par parcelle selon les oménagements.

Les charges totales par heaare sont fonction des itinéraires suivis par les producteurq mais on a vu que les
ditré1ents postes ont des variations somme toute assez faibles comparativement à la production qui elle varie
tres fortement.

Graphe I3 : Répartition cles charges totales/ha selon les types d'amënagement
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La répartition des
charges totales/tra
pondérees par la
nryerficie selon les
diffirents b?es
d'aménagements,
confirme que les
parcelles des parties
réhabititées des
aménagements SAED
ont des charges
legèrernent inférieures à
celles des PIP et qu'elles
sont regroupees atu(
alentours de la
moyenne.

Pour les autres aménagements, la cractéristique dominante est une grande dispersion-

Une des caractéristiques principales de oes parcelles réhabilitées et tranférées est sanc aucun doute leurregularité et leur nfus srande homogéneité au*si bien au niveau des charges que des produits.

La comparaison des resultag moyens par aménagements fait apparaître des différences sensibles.

Les plus mauvais résultats sont localfu6 à Dagana A ou les 24 parcelles de l'échantillon obtiennent unrésultat moyen par ha de 25 000 R-Ceci s'e:cp[[ue par les trop faiùles rendements (z,s t1ha,s'r la zuperficiecultivée) et le fort taux de sinistre --tl ttt vrai [ue ra ienauititatibn de cet aménagement nest pas terminee. Leniveau des charges moyenne/ha est l\rn do plui faibles (de lbrdre de 205 000 F/hr) avec der charges de récoltequi sont nettement plus faibles qu'ailleurs, ê q"i s'expiique par la forte participation de la main d,oeuvre deI'exploitation.

C'est sur cet aménagement également que I'on rencontre les e.xploitations avec les plus faibles disponibilitéfoncière et une bonne partie des exploitants avec des activités en dehors de I'agriculhrre.



Tableau 4I : Budget de culture moyen par aménagement

L'aménagement de Pont-Gendarme présente lui aussi des résultats par hectare relativement faibles
(envircn 80 000 F/ha). Avec des charges élevees (240 000 F/ha) et un rendement relativement faible (3,6 Utra),
il ne powait en être autrement. Ces mawais résultats ont plusieurs origines. Au niveau des rendements, de
nombreuses parcelles de I'echantillon étaient localisees dans une zone (ASSI) où les résultats ont été mauvais
sans que les producteurs puissent fournir une explication. Les problèmes de procéôrre æec I'agence CNCAS de
Saint-Louis ont retardé la reception des intrants et augmenté les charges fianncières- Les résultats de Pont-
Gendarme sont normalement nettement meilleurs, il s'agirait dIn accident de parcours.

Les PIP viennent en troisième position avsc un rézultat moyen de 80 00O F/ha- Pour ce type
d'aménagement il eriste unc grande variabilité que cache cette molenne.

On peut noter çe les charges sont élevees (230 000 F/ha) - elles dEvraient l'être un peu plus en intégrant les
amortissements des GMP - et les rendements plus faibles (3,4 t/ha sur cuttfué). Le Ésultat moyen obtenu auprès
de notre echnatilton est "théoriquement" positif (valorisation de toute la production au pÉx ofhciel), mais en
raison de la forte variabilité des resultats et de l'évolution d.s p.i+ un grand nombrc de ces aménagements ne
seront plus viables avec les performances achrelles-

I-es PIV et |es extensions ont des rénrhats moyens relativement bonq en raison essentiellemnt des bons
rendements observes. Toutefois, cts résultats ont une forte variabilité (notamment pour les extensions qui ont
des resultats ftibles à Thiagar, avec beaucoup de "vieilles" exensions, et assez bons à Pont{endarme où l'on
note de nourælles extensions) et les charges pour les PIV ont ccrtainement été sous estimé€s (les plus faibles du
groupe)-

Enfin, les aménegements de Thiagar, Boundoum et Dagana B ont des resultats respectivement de
165 {XtO f', f70 mO F et lS:i mO F' par hectare- Ces bons resultats sont obtenus essentiellement en raison des
bons rendements ( d€ 4,3 à 4,6 t/ha).

Dans ces conditions, les meilleurs résultats sont obtenus par les pancelles en double culture sur
I'aménagement de Thiagar qui permettent d'obtenir, en moyenne, ayec un hectare de terrc le résultat
moyen de 4 ha de PIP - d'où I'intérêt pour les producteuru d'intensifier I'utilisation du foncier
correctement aménagê
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5.5. Absence d€ correlation etrtne les variables de r{sultat et les postes de charges

L'analyse des æefficients de conélation entre les différentes variables et le résultat d'exploitatiorq montre qu'il
n'y a pas de oorrélation entre les principau{ postes de charges et les résultats obtenuss3 . Par conEe, et ceci
semble évidenÇ le résultat est fortement dependant du rendement obtenu (coefficient de corrélation de + 0,92).

Ainsi, il existe une corrélation lineaire enEe la valeur par hectare des engrais épandus sru la parcelle et le
montant des charges totales prr hectare (coefEcient de ærrélation de + 0,64), il nexiste pas de relation lineaire
avec le résultat par ha (coefEcient de corrélation de - 0,12). Il en est de même pour les autres postes : produits
phytosanitaires,travaux de préparation du sol, irrigatioq et même charges totales par ha (coefficient de
corrélation de.+ 0,20).

Il existerait donc une certaine indépendance entre les inhants utilisés et le rézultat obtenu à la parcelle. Le
recours systématique aux intrants et I'augmentation du coût de ces intants sont des éléments zufEsamment
importants pour qu'une étude soit faite pour déterminer avec prffsion, en sinration réelle, les facteurs (y
compris les pratiques des producteurs) qui influencent le plus fortement le rendement et donc les resultats
economiques.

Si l'on prend en compte les donnees brutes, on obtient une relation lineaire entre Produit brut et Charges totales
(avec un coefficient de corrélation de * 0,92) et une relation un peu moins forte en1re Produit bnrt et ttésultat
(avec un coefficient de corrélation de + O,72), ce qui semble logrque avec I'effet surface. Par contre, le
ceefficient de corrélation entre Charges totales et R€sultat est égal à + 0,38, indiqrrant l'absence de relation
lineaire

Le graphique ci{essors présente la repartition des individus avec en abscisse le Ésultat en Fcfa et en ordonnee
les charges totales en Fcfa également L€s individrs représentés ici sont cerlr( qui ont des charges totales
inferieures à 250 000 F. On constate que les individus s'écartent de plus en plus de la droite de régression
@énrlt,:0,607Total charge - 8031 F) à me$re que les charges augmentenl

Graphe 14 : Nuage cle wints Résaltat/Chdfges totales-
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Ainsi pour les indiYiôrs rlnns I'intervalle de charges totales considéré, ptus les charges augnentent plus la
répartition des rÉsultats semble se faire de manière aleatoire, ce qni est surprenant pour la rizicglture iniguee
zur des aménaçments en maîtrise totale de I'eau. Ce phénomène a tendance à s'attenuer avec I'augmentation
des charges totales.

Pour tes parcelles d'une zuperficie zuperieure à 5 ha (qui regroupent 15 indiviô$ : ll PIp, 2 pIV, I SAED-
REHA et I indeterminé), on constate un niveau de charges par hectare zuperieur à la moyenne générale (de
I'ordre de243 000 F/ha) mais il n! a pas de relation linéaire entre zuperlicie et charges par hectare.-

Pour les autres individtrs, zuperlicies inferienres ou égales à 5 ha, les charges moyennes par hectares
(2220W F/ha) sont inférieures à la moyenne générale. Les ffis d'aménagements ou la saison de fldture ne
permettent pas d'expliquer cette dispersiorg aleatoire semble-t-il, des charges ris à vis de la zuperlicie.

53 Oo Pcft sc poser la question de savoir si lous tes prulucteurs rte lcchantillon ont donné les l'éritables quantites utilisÉx . En etret, dar,, la régron,
certaiB PrcductÈurs 

idÈtllâflrddût', à travers le crrrdit, des quantites rfintranùs suçÉrieures à cetles qu'ils utiliscrû ; la rtifference ét:rnt soit revendue
soit stockée et utilisê ultÊrieurerrcnl
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5.{. Résultats de la production rizicole au niveau de I'erploitation agricole-

La totatisation au niveau de l'exptoitation des résultats obtenus pour chacune des parcelles permet de

déterminer le resultat global dégagé par la production rizicole pour la saison chaude 93 et l'hivernage 93191.

Toujours pour les mêmes raisons, les résultats présentés ici ont été obtenus par valorisation de la totalité de la
production arlr( prix officiels de E5 et 90 F/kg. Ils portent sur 78 exploitations agricoles (les parcelles d\rne
erploitation ont été écartées loir supra).

Tableau 42 : Résultat ntoyen des exploitations agricoles.

Variables Moyenne Mini Maxi Coef. Var.

Nombre de parcclles cultivees 4,8 I 27 9û V"

Superfi cie cultivee (ba) 7,63 0,39 62,65 146 Yo

Supeficie recoltee (ha) 7,23 0,39 62,65 l5O Yo

Total Charges Fcfa) I 7+2 030 93 055 15 604 200 l5lY"
Total Produits (Fda) 2 435 530 126 000 22231 600 147 0Â

Résultat d'erploiution (Fda) 693 500 -2 987 &lO 8 503 300 195 Yo

Pour les deur saisons de culnre concernées, la nrperficie totale moyenne cultivee par exploitation est 7,63 ha
Le montant total des charges est en mo)rnne de t 750 000 F et celui du produit brut total maximum est égal à
2 450 000 F.

Le résultat d'exploitation moten est de I'ordre de 7fi) 00O F. Ce Ésultat correspond à un revenu rizicole
global moyen de 60 000 F/mois.

Le rcr-enu rizicole moyetr par ménage est de 415 fl)O F/an, soit 3{ 6fi) F/mois, avec une très forte
variabilité (écart type de 977 600 F/an).

Cette moyenne peut être considéree comme un resultat faible : la riziculture irriguee composante
principale des systèmes de production de la zÆne ne dégagerait qu'un nsl'enu relatirement faible par
erploitation, guère plus attractif qu'un emploi salarié en ville.

Les différencrs d'une exploitation à une auEe sont très fortes puisqu'au niveau du résulat on enregisEe un
minimum voisin d'une p€rte de 3 000 000 F et un maximum correspondant à un gain supérieur à 8 50O 0,0O F.

la Eès forte variabilité enregistree poru les autres variables étudiées se retrowe logiquement au niveau du
resultat finâl-

Graphe 15 : Répartition du nombre d"exploitations selon les classes de résltats.
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Le graphique ci-contre présente la
repartition des 78 exploitations
agricoles selon des classes de résultat
de la production rizicole pour les
saisons concemées-

On constate que pour 8
exploitations agricoles la
production rizicole se traduit par
une perte qui va jusqu'à près de 3
millions.
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Tableau 43 : Les I plus mauvlais rèsultats {æploitation

Cette situation est relatiYement grlve' car les grosses exploitations qui Éalisent une perte sur lfensembte
de leur production arnuelle ont p€u de chances de pouvoir se rattraper les années srivantes: la perte est
élevee en valeur absolue (1 à 3 millions) et les po$sibilités de retrouvir un cnédit dans ces conditions sont
mincet ; la perte est élévevée en Yaleur relative car le rémltat moyen pour I ha de PIP est de I'ordre de
80 000 F' de Fcfa (voir supra) soit l'équivalent des pertes enregistrces.

A l'inverse, I exploitations agricoles ont un résultat qui dépasse les I 500 00O F, avec quelques tres bonnes
situations puisque les I meilleurs resultats sont les zuivants :

Les plus mauvais resultae sont détailles dans le tableau ci-
contre.

On constate qu'une e.rploitation réalise en mo)'enne une
perte de plus de t40 000 F/ha sur une zuperficie totale de
9,5 hâ.

Detx grosses exploitations (48 ha et Zl ha cultivés)
cumulent des pertes moyennes de I'ordre de 60 à
75 000 F/ha

Les autres pertes sont de moindrc importance sur des
superficies de moindre importance-

No S. Cultivée (ha) R&uttaYEA Resultaùha

I

2

3

4

5

6

7

I

47,75

9,50

21,03

6,46

0,E0

1,60

r22
0,90

-2987 636

-l 366 345

-l 331 651

-150 526

42637

-30 630

-289t7

-5 060

62 568

-143 826

{3 321

-23 301

-78296

-19 144

-23 719

,s 622

Les meilleures situations
conjuguent des zuperficies
importantes et un résultat moyen
par hectare plus ou moins élevé.

Ainsl, 4 exploitations ont un
résnltat brut de 1,6 à 2,A milhons de
F avec une superficie orltivee qui
varie de 6 à l0 ba i rlarrs chaque cas
le résrltat moyen par hectare est de
lbrdre de 200 000 F.

par les prducteurs sur les

Tableau 14 : Les 8 meilleurs résakats d'æploitation.

N" S- Cultiv€Ê (ha) RésultatFÆA Resuhât F/ha

I

2

3

4

5

6

7

8

31,72

9,75

7,72

6,46

g,g0

3\so
62,65

5496

l 626 479

l650244

| 663 254

l6952ll
2022sTg

2 335 034

6627 4t2

t5033ll

5t 276

188 599

215 447

262 4t7

2M 386

7l 847

105 785

154 718

Par contre, les erploitatiorn avec 30 ha et plus ont des résultats par hectare de lbrdre de 100 000 F-

L'exploitation avec le meilleur résultat cumule une bonne mo)'enne à I'hectare et une grande zuperficie cultivee
(pres de 55 ha).

Il existe des diffirences selon les zones.

Les exEêmes sont l&alisés dans la zone Centre, ils traduisent le risque pris
aménagements de t5'p€ PIP.

Dans la zone de Dagana, au contrairE les résultats sont regroupés dans une'fourchette" réduite allant de 0 à
250 000 F/exploitation

Pour les deux autres zones, les écarts entr_e les exploitations existent mais sont moindres que daru la zone
Centre et correspondent aux effets de la surface disponible et de la surface cultil'ée.
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6) DESTINATION DE I,A PRODUCTION DE PADDY.

Cette partie prëænte les difrrents mo&s d'atilisalion de la Foduction & pa&ly et les inci&nces sur les râsaltats des
explo i tat ions agrico les.

Au niveau de chaque eryloitation, la production recoltee est répartie, selon différentes destinations, avec pour
chacune d'elles des valorisations di.ft rentes.

Au moment de l'enquêtg les producteurs ont été interrogés sur l'utilisation du paddy de chaçe parc€lle, en
distingfânt les étapes succcssives qui vont des prélwements avant recolte jusquau stockage du riz paddy dans
I'e.xploitation. Pour toute operation de commersialisation, les prlx de vente ont été rele*'és. Ces donnees sont
difficiles à collecter, pour diverses raisors (dont les problèmes de remboursernent des exigibles à la CNCAS),
les chiftes présentes doivent donc être considérés comme des indicateurs-

Les resultats obtenus permettront de mieux cerner le produit brut réel et les rwenus rizicoles de chaque
e.rploitation.

6.1. Ilestination de la production de paddy : analyse sur les rézultats totalisés.

o Les prëlèvements avant rêcolte-

Pour sublenir à leurs besoins au moment de la soudurg les producteurs effectuent des prélwements avant la
recolte complète de leur parcelle. Les quantites prélevees sont insignifiantes par rapport à la récolte globale de
I'exploitation

Pour I'ensemble de I'echantillon et après avoir ecarté les données
manquanteg elles ont été estimées à l-t tonnes ce qui représente
moins de I Y" de la production totale (0,66 %) !

+zyodes exploitations ont realise au moins un prélèvement avant
recolte sur la Ériode concernée. Elles sont reparties de manière
homogène selon les zones.

Tableau 15 : Destination de Ia production prëlevëe avart
récolte

hoôrctiontotale 2134 tonnes

btal p,réleré l{ tormes

dod Autocommatioo 75 o/o

v€de Zi o/o

Axtrs(dc) 2 o/.

Prix molvn de tnnte 62 Fkg

Ces prélè*'ements sont effectués principalement pour I'autoconsommation (famille mais aussi main d'oeuwe
e.xtérieure : surgni ou entraide), avec 75 % des quantités prétevées.

Le deuxième poste (25 Yù conctrne les prelevemenft,destines à la vente, pour o,btenir un peu de trésorerie Le
prlx moyen de vente est de 62E/rrg

o Paiement des charges de rëcolte et prélèvements "bord de champs".

Au moment de la récoltg une partie de la production est utilisée pour payer en naturc certaines charges de
recolte- La totalisation de I'ensemble des donnees de l'echantillon Ait uppa*itre que l7 o/o de la proôrction
totale sont utilises 1n-si Il fant rappeler que oes paiements en nature ne cô,t*.rent pns I'ensemble des èharges de
recolte et de post recolte (voir tableau 37), meis seulement près de gj yo.

La part la plus importante (ilSîrwient au moissonnageôattage qul est systématiErement réglé en nature. On
note également la part non négligeable que représente le vannage, auec g Yo dæ çra"tites di-stntuees pour la
recolte et plus de 1,5 Yo de la production totale (on reste toutefois tres loin des 5 % eh prodgction miden sac
comme par le passe : avec la mecanisation de la recolte le recours au vannage a fortemeni Airnitt rg).

Une fois la production mise en sacs, les producteurs en distribuent rapidement une part (appelee ici
prélevements bord de champs) qui représente 9 Yo de la production totale-
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Le poste le plus important #,'l'assakal*, ou
'zakof , (don de type religieux) égal is à37 yo
des prélwements bords de champs et à un peu
plus de 3 Yo de la production totale. Les autres
dons (dons sociar.ux faits à la famille proche ou
éloignee, au.x nécessiteux, ou à des personnes
rrnues aider sur I'exploitatiorg etc. ; certains
doivent être inclus d.lns l"assakal'l sont
relativement importants (pres de 2 %o de la
production totale)-

Ces deux bpes d'utilisation de la production
sont en cas de bonne recolte tout au moins, un
"dwoir" que le producteur se doit d'exéorter,. A
ce tihe ils pewent être assimilés (et ceci est
particulièrement lrai pour ,l'assakal) à une
charge proportionnelle à la production, ou,
perception de plus en plus répandug une
charge proportionnelle au résultat
d'exploitation

Tableau 46: Détermination de Ia prduction commercialisable.

Trrrmes o/o

Pro&rction totale 2134 l00o/o
Total prélevé avant récolæ l4 Ia/o

Paienr"nt err naturecharges de reu-oltc

dont Récolte mamtelle

Battage manuel
Batage mécanique

Ivloissonnage Battage
Vannage

Transport

Autres

36t 17o/o

5
II
22

246
33

I5
n

I%
3%

6%
68%o

9%o

4%o

896
Autres Prrêlèvenrents bords de charnpc

doflt Atttoconsonmation
Assalul
Remboursement dettes

Dons

Divers

l&t 9/o
22

67
47

39

E

t2%
37%

26%

2I%
4%

hoduction conrmercialisable l 577 74oh

Ettfin' une petite partie (rnais qur represente quand même 2,2yo de la production totale) es rapidement
distribuee à c-'ertains creanciers pour couwir des dettes contractées precédemmenl Certaines de ces dettes ont
été contractees en nature ; le remboursement est equivalent- D'autreiont été contractées en espèc€s, dnns c-e cas
le remboursement se traduit par une transaction monétaire. Pour l'échantillon, le prix moyin de cession du
paddy est de 65 F/kg (etrectif : 41, ecart-type : l9).

Ainsi, à partir d'une production totale de 2 134 tonnes pour I'ensemble des 5g5 ha orttivés et apres
déduction des prélevements avant recoltg des paiements en nature pour les charges de recolte et de post recolte
et des prélelements bord de champg on obtient une production commenEialisabte de lilTltonnes,
représentant 74 Yo de la prcduction totale.

o Répartition de Ia production commercialisable.

En fin de campagng les organisatiors paysannes responsables des crédits euou de la gestion des aménagements
calculent les "e-19b1î" de chaque producteur- Ceux-ci comprennent : les remboursements à effecnrei auprès
des orgimismes de sredit (capital + intérêts * éventuellemenl arriérés), les charges de production avancées-par
les org;anisations (par exemple les amortissements et certaines autres composantes de laredsvance hydraulique)
et des charges spécifiques æs variables selon les organisations-

L€s e'cigibles sont déterminés en valeur, puis transformes en quantité de pad{y zur la base du prix d,achat par la
SAED- Depuis la privatisation de la commercialisatioo pri-^ite, les iesponsables dorganisations nbnt plus
cctte référence stable et devraient donc changer le modè de gestion (pti* "pessimisteo pou, déterrriner les
exigibles puis ristournes aux producteurs après-ia vente)-

D'une manière génÉrate, les adhérents de base ne connaissent pas la decomposition des "exigibles".r --- -- --

Le producteur doit donc amèner au 'seoco" des organisations lxrysannes, une qrnntité de paddy pour
rernbourser I'exigiblg et s'it le souhaite une quantité complémentaire'pour cornmercialisation-

Pour I'ensemble de note échantillorl ce sont les
5A yo de la production totale qui ont été
commercialises à la sAED à travers les organisations
paysannes (soit 67 Vo de la production
commercialisable). On verra plus loin que ces
quantites couwent tout juste le monûant totalise des
exigibles dûs.

Tableaa 47 : Destination de Ia production commercialisable.

Tormes o/o

hodttr'tion cornrncrcie I isahle | 577

Transport au secco

Vennc dircctc de paddy

Vente de riz (quantité de paddy)

I 065

2t7

6

67o/o

llo/s

Oo/o

Produstion stockee 289 l Sozô
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Les autres destinations sont les ventes directes (ou hors SAED), de paddy ou de riz blanc, (15 Yo de la
production cofitmercialisable) et le stockage dans I'exploitation (t8 o/, dela production commercialisable). Les
quantités vendues hors SAED le sont à un prix beaucoup plus faible : 74,68 Flkg en moyenne pour notre
échantillon (calcul portant flr un effectif de 86, écart-type 16,15, minimum 50 F/kg et maximum 94 F/kg). La
vente en riz est insignifiante et conceme essentiellement le village de Pont-Gendarme.

La destination de la production stockée n'est pas systématiquement l'autoconsommation : une partie est utilisée
conrme semences (que I'on peut estimer à 50 o/o des semences utilisées soit 40 tonnes et 2 o/o de la production
totale) ; une autre partie est commercialisée en fonction des besoins et des opportunités.

+ Récapitulatif par type d'atilisation.

La répartition de la production
totale54 de l'échantillon selon les
différents postes d'utilisation est

présentée dans le graphique ci-
contre.

On constate que les 63 Yo de la
production sont commercialisés :

50 Yo à la SAED et 13 o/o par vente
directe à des commerçants
(essentiellement sous forme de riz
paddy) ou en remboursement de
dettes contactées.

Graphe I6 : Destinatîon de la production totale.
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Ce sont 17 o/" de la production qui sont utilisés pour payer en nature les charges de récoltg tandis que 5 Y" de
la production sortent de I'exploitation sous forme de dons ( "assakal", assistance à d'autres membres de la
famille, contre-partie sociale, etc.).

Enfuu les demiers 15 o/o restent au niveau de I'exploitation pour utilisation sous forme de semences (2 Yù et
pour consommaton ou pour vente ultérieure.

On peut tester la validité du pourcentage de la production destinée à I'autoconsommation à partir d'une
détermination théorique de la consommation annuelle de la population de l'échantillon en riz. Sur la base d'une
hypothèse de consommation de 120 kg de riz par personne et par an, les | 290 personnes présentes55
consommeraient tous les ans de l'ordre de 260 tonnes de paddy (coefficient de transformation artisanale de
0,6), soit environ l2 % de la production totale. L'estimation faite à partir des données collectées semble donc
plausible.

Avec une telle répartition , la part de la production utilisée pour couvrir les charges directes ne dépasse
pas 80 7o , soit I 700 tonnes pour une valeur totale de 144 millions de F' (l 065 tonnes commercialisées
SAED pour rne valeur de lbrdre de 93 millions de F, 274 tonnes commercialisées hors SAED pour une valeur
de l'ordre de 19 millions de F et enfin les 361 tonnes pourpaiement des charges de récolte et post récolte pour
une valeur de I'ordre de 32 millions de F). Avec des charges totales de production évaluées à f36 millions
(voir tableau 37), le taux de couverture n'est que de 106 o/o, réduisant les revenus monétaires du riz à I
millions de f,' soit 100 000 F/erploitation et par an

La part commercialisée à travers la SAED représente une valeur de 93 millions de F, alors que les exigibles
dûs au niveau des organisatioru paysannes sont de I'ordre de 92 millions (mais ce chiffre est certainement
sous-estimé car les producteurs ont des réticences à fournir toutes les informations concernant leurs dettes et
les arriérés au niveau de la CNCAS).

54 C", résultats viennent conl-rmer les résultats des travaux de la CSUSAED sur la commercialisation du paddy en 9l (voir les trois rapports

- d'étape de létude commercialisation du paddy dans le Delta en 9l et 92).
)) Un" exploitation a été étiminée des traitements des résultats, ce qui explique l'écart avec la population totale inventoriée au chapître 2.
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Cette analyse à panir des données totalisées, met en énidenoe un qystème de valorisation de la production qui

n'est que partieltement monétarisé (63 Yù et qui ne pennet de dégager qu'un très faible résultat monétaire
(correspondant à la vente à la SAED de 4Ysde la production totale).

Mais cette anallse est insuffisante car elle peut cacher des disparités qui existent entre les exploitations

agricoles.

6.2. Destination de la production de paddy : analyse au niveau des exploitations.

L'utilisation de la production au niveau des exploitations agricoles est fonction de la superficie cultivee et des

rézultats obtenus sur cette superficie. En effet, les coefficients de corrélation entre la production disponible et

les diftrents postes d'utilisation sont éleves coûrme indiques dans le tableau cidessous.

Il esite une relation lineaire entre la protuction totale et les quatre
utilisations que sont les dons, le paiement des charges de recoltg les

ventes SAED et le stockage sur I'exploitation. Ceci est logique
puisque les charges de recolte sont en gnnde partie payees au o/o de

la recolte ; pour les ventes SAED, I'exigible est fonction de la
zuperficie cultivee mais le fort niveau de corrélation indique que dans
tous les cas (bonne ou mauvaise recolte) la part consacrée à ce poste

wolue peu ; pour les dong on a !u plus haut que cette utilisation est

fonction de la recolte.

Pour les ventes hors SAED, le coefficient de corrélation est faible et indique des attidudes diffirentes selon les

exploitations, elles ne sont que partiellement fonction de la production totale. Enfi& les prélwements pour

autoconsommation ne sont pas fonction de la production disponible.

[^a molenne de la répartition de la production pour les 78 e:rploitations concernées est représentee par la barre
à l'e.xtrême droite du graphe ci{essous. On retrowe les mêmes pourcentages que prffiemment : 50 % pour

les ventes SAED, 13 % pour les ventes hors SAED, 17 % pour les charges de récolte, 5 % pour les dons et

15 yo pour I'autoconsommation et les stocks (y compris les semences).

Graphe 17 : Utilisation moyenne par erploitation de la production en oÂ pour les 1 zones et pour l'ensemble-

r0096

8096

6096

4096

.209É

o9É

E Autoconr. + Stock + Sem€nceg

tl oons

El Ctrargor dc r6cotte

llll ventcr Horr SAED

N ventes SAED

Tableau 48 : Coeficients de co14!!g!p4

Autocorsornmation

Dorç

RÉr:olte

Verrte Hors SAED
Vente SAED

Stock

Le graphe met en evidence quelques diftrences selon les zones.
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Pour la zone de Dagana, la proportion de la production vendue à la SAED (36 7o) est plus faible et la part
destinee à I'autoconsommaton (34 7o) est au contrairc nettement ptus importante que porn la moyenne
d'ensemble. Les zuperficies disponibtes et cultivees (2,13 ha en moyenne par e.xploitation) sont pùrs faibles que
dans toutes les autres zonEs, la production disponible (6,15 Uexploitation en moyenne) est infifoieue mais les
besoins en autoconsommation sont identiques (1,7+ ménages). Les producteurs privilégient I'autmnsommation
à la commercialisation, et quelques fois au detriment du remboursement des exigibles (écart de 1,8 tonnes par
exploitation en moyenne, voir infra). Dans cette zone, les retenus non agricoles sont importants expliqtrant
peut4tre cet objeAif de production des besoins en ceréales.

Dans la zonc de Richard-Toll, les ventes à la SAED sont plus faibles (36yù alors que les ventes hors SAED
sont élev# (34 o/o). Les producteurs semblent privilégier la commercialisation hors SAED des sgrplus après
règlement des erigibles, peut€tre pour des problèmes de tresorerie (la SAED règle avec beaucoupde retard) ou
pour éviter les.risques de voir disparaître ces zurplus à trar.ers la caution solidaire.

La part de la production consacrée au paiement en nature des charges de recolte est plus importante pour les
zones de Richard-Toll et du Centre en raison du recours presque systématique à la moissonneuse batteuse (l'oir
supra).

Enfin, les dons occupent une place légèrement moindre dans les zones à forte production æ qui tend à
démonEer qug quelle que soit la productiorL il y a un minimum de dons à faire.

Il n'existe donc pas une grande hétérogéneité entre les moyennes des erploitations agricoles & chaque zone
pour I'utilisation de la production.

Il en est de même si I'on realise l'analyse de la repartition sur la base de classes des superficies cultivees et
même des productions. Les v'ariations par rapport à la mo''enne de I'ensemble sont faibles et rejoignent les
observations déjà faites cidessus : parts plus importantes des dons et de l'autoconsommation + sockage pour
Ies exploitations avec une faible zuperficie orltivee (respectivement 7 Yo et 23 yo en mo''enne pour les
exploitations avec une superficie cultivee inférieure à 5 h4 conEe 4 et 12 % pour les exploitations avec une
grande zupeficie), les ventes SAED et Hors SAED e!'oluent en sens inverse. Elles sont logiques, et confirment
l'existence d'une certaine homogéneité du comportement des producteurs vis à vis de futilisation & leur recolte.
Ce comportement était inlluencg avant le désengagemenf par la subvention attribuee à la producfion à trayers
la commercialisation SAED et le mode de fonctionnement de la filière (crédit-commercialisation)-

Selon la superficie cultivée, le niveau de rendement et le montant total des charges monêaires avant
recolte' 15 o/o à 50 o/o de ta production corrcspondant au rembourse.eoi de I'erigible, sont
commencialisés à la SAED à travers les organisatiooi Uoe fois reglé les autres charges et apr,ès avoir
retire la part nécessaire pour I'autoconsommation, le reliquat disponible pour une r-ente hors du circgit
ofliciel est relativement faible (de 10 o/o à,17 o/o) etlest vendu à un prix -o;'*o (pour la periode concem6)
de 75 F/kg

Avec la privatisation du secteur, les comportements pewent evoluer, toutefois le recours au cr,édit tend à
imposer une commercialisation à travers les organisations paysannes ; c'est à ce niveau qræ lbn deyrait
enregister les prcmiers €ffets de la privatisation-

6.3- Destination du paddy, niveau de rembounsement des exigibles et résultats économiques

Comme le laissent sqpposer les analyses pr#dentes, le niveau de remboursement des exigibles rp peut qu'être
inégal.

Les producteurs vendent à la SAED une part de leur production qui est en moyenne de 50 Vo. Or,darn le cas de
mauvais rendements, il faudrait vendre une part plus importante pour rembourser ccs exigibles. Les données
obtenues montrent une tendance inverse. Les exploitations qui enregistrent des résultats négatiÊ (S dans notre
échantillon) ne vendent à la SAED que 4l Yo en moyenne de leur production, mais vendent hors SAED 17 yo
de la production ; alors que les deux e.xploitations avec des résultàts superieurs à 3 millions vendent plus de
60 yo de leur production à la SAED et seulement 5 o/o hors SAED.

Ainsi' si les résultats techniques sont mauvais, lcs producteurs ont tendance à vendre une purt
relativement plus importante en dehors du circuit officiel-
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Ce comportement est logique. Par leg vent$ hors SAED, ils s'assurtnt d'une rentrée d'argent pour
subvenir aux besoins. Mais la conséquence directe est une aggravation des résultats economiques puisque
les vent$ hors circuit officiel sont efrectuéB à un prix inférieur (de 15 ù 20 F'lkg pour notre érhantillon),

A I'inverse, les producteurs avec de bous rendements peuvent se permettre de vendre une plus gande
partie de leur production à travers le circuit ofliciel pour couvrir les exigibles mais aussi pour
commertialiser au meilleur prir une partie des surplus L'autre partie des nrrptus, vendue hors SAED
lanr permettra de disposer de la trésorerie nétessaire pour attendre les règlements du cirnrit ofliciel (qui,
rappellons le, sont effectués plusieurs mois après liwaison du paddy).

Tableau 19 : Niveau de renboursement des æigibles

Dans le tableau cironFe, les
e.rploitations ont été regroupees
selon le niveau de remboursement
des exigibles pour les deux saisons
concernées : 32 elploitations n'ont
pas totalement remboursé leurs
exigibles, 48 les ont au contraire
rembourses.

0n constate que les niveaux
moyens d'e.xigible sont les mêmes
pour les deux groupes. Les
productions par hectare sont forts
différentes (2,8 t/lra et 4,1 t/hâ).

Remboursemùf Exigiblè

<àLffiû/o > àtl00o/o

Total Moy/8.4. Total ù{oy/EA.

llbre desploitations 32 46

Iup€rficè cultivæ (ha) 231,63 7,24 360,28 7,83

hoûrction Totale (tonncs) æ5,27 20.t6 1488J8 32,36

Exigible eq. paddy (tonnes) 423,48 r 3.23 619As /,3,46

Paddy Vente SAED (tormcs) 234,64 7,35 829,88 r8,01

Ecart Exigbldv. SAED (tormes) -188J8 -5,9 + 210,43 + 4,57

Fsrt trr valeur (millions F) -15,83 -0.53 + 18,01 + 0,39

Vqiles Hors SAED (tornres) 127,88 4.OI l24,ll 2,69

Le résultat final de la commercialisation du paddy se haduit d'une part par un déficit du remboursement des
exigibles de plus de 16 millions de Francs, et d'auhe parL par un éxffent commercialise à la SAED de lbrdre
de l8 millions de Francs.

On constate également que pour le groupe des exploitations qui n'ont pas remboursé totalement les exigibtes, la
pafi de paddy commercialisee hors SAED représente 20 %de la production totale alors que pour I'autrà groupe,
ce rapport n'est que de I %. Ce qui confirme les analyses precédentes.

Le montant total non rembourse de 16 millions de F ramené à la superficie totale rçrésente une valeur de
27 ÛtO F/ha cultivé (soit un déficit de commercialisation de lbrdre de 300 kglhade paddy).

Le fait de commercialiser du paddy hors circuit officiel à un prlr inférieur au prix d'achat par la SAED entraîne
une diminution du produit brut totgl nar erploitation Cette diminution ôacUee sur les seules quantites
effectivement commercialisées hors SAEp rlens noEe échantillon est en moyenne de - 43 000 F/eryioitation
qui se réperorte totalement sur le résultat d'e.rploitation Mais I'incidence de cette diminution est plgs iott" po,rt
les exploitations qui ont déjà de mauvais rénrlats, puisque ce sont etles qui commercialisent le plus hors SAED
(en moyenne - 50 000 F/exploitation liour les I exploitations qui ont un resultat négatig.
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7) INCIDENCE DE LA DEVALUATION SUR LES RESULTATS TECHNICO.
ECONOûIrQUES DE LA PRODUCTION RTZTCOLE

Sar Ia base &s données tle la saison chaude 93 et rh l' hivernage 93/94, et rks nouveaux prix aptg déryaluarion, i! est
possible dbstiner l'incidence de Ia dëvaluation ar les rés tats technico4conomiqtes .!es s?tdtatiorrs agricoles de
l'échantillon.

7.1. rncidence des nouleùur prix sur le budget moyen de culture.

Les prlx des intrants et prestations utilises clans cette partie du rapport sont les prir moyens issls d1 nforum

CNCAS" qui s'est tenu en mai 94 à Ross-Béthio et qui réunissait les principaux fournisseurs pogr le delta du
flewe Senégal.

La simulation est faite sur te budget de culture de I'hiverna1e 93191(voir partie 3 tableau n" 40).

Tableau 50 : Comparaison des hudgets de cufture noyens avant et après cléyaluation.

Postes Quantites Avant Dévaluation Après Dévaluation Augruilation

)!oP.U. Tolal Frha P.U. Total F/ba

OlËctage

Àutre charges preparation sol +

092
0,1

15 235

25000

14 0l(
2 444

l8 300

35 000

16 836

3 500

V Prèparanon sol I6 16( 20 33é 21%o

lemence,t Ilt I3J 19 02: I8(, 25 38t; J396

Engra'rs l8 - 45 - 00

Engnis Urée

AuFes angrais (+ 80o.zo)

I30

233
96

91

12 512

22 500

371

160

t76
20 80c

41 008

668

9T Engrais 35 38J 62 17é 77%
Propanyl

Weedone

Autres Pro&its Phlto (+BO o,'o)

4,67

l,l2
I 889

2701
8 821

3 025

2 453

3 200

5 300

1494/.

5 936

4 415

ïTProduits plryto I4 299 25 295 77%

bngation (+3æ/o) o,% 51 187 53 9J: 70 833 70 125 3M
Vain d'oeuwe salariée (+20 /o) 69i 832 2Mo

fran s port i n tr a n t s ( + 2 æ/o) 2 zEt 2 736 z@6

4utres charges (+2Mo) I 00( I 60{ 2f/o
lntèrêts CNCAS (17 %o par an)r.. I3 99r 21 671 55%

ST CÏrrgcr rvant recoltc 164vts 23t{53 tl5o/o

Ctargcs de rÉcoltc r... l6Vo 5539? 2O'/t 76g{fi 39Y.

Total charges (F/ha) 2t9 476 315 393 41o/o
.-:.. t. ;-1... .:-:i.:.:i. .:-:.: :-: :..:::.::t. .::::: .:_. :.:.:.:. ,: ..:: ......... .. . . ....j : ; .. 11. ..

-,1!i-l1i::::i:;:: ;;::::.::::::::::::::ii::::::;;-: i::j::::ii;:j:;'- - ;:-:.;- -:;:;:;:;';; .,:,:,.i r:i::.;.:,;::;;, . :riir:ii:i:1::i::l::l
-_r:jil:-:::1.:':: :: rr...'':,': : :.:.t..tt:.:i.:-t:.:.

:-i:fF.l: j::i::i11111 i -. .-,-:

Produit bnrt (['/ha) 3 &t7 9{ 346 261 100 384 700 llo/o
Marge hrute Flhectore 126 791 69 307 45%
fuix de rcvient KG de paddy 57 E2

::::f :: :1..:.::.::::i.:li:l::::::::..::::-.:
::::::::+;.i1-:;ï.3iï:::.:::::::-;.:.:..r::.::::: i:.:-,t:f f::.:.:.:.:,:.: j. j.:.;,

:::ilil:ïiiij,:i:t:ii;ii;:iii:i.l;::;:ii:::iii::l::.:i:, ::.i:,i:i:i:j:i::,,,:::,::,::,1:. ,,t:,,.i:::il: 
.

rrltif::!:i:::t!:i i:; . . .i. .. .. 1:. - i..,.i-.:..i
::::::::::: ::::::::;i:::::::: :.; ::i: :::.:

hoduit brut (Ftha) 3 847
i,i"." L.- ilji-...-:

105 403 935 tj:.f: j.: ;:11::::jt::.1:.1t:.j:
.:: - : : : - :- : ; ' : 

_ 
: -:: :: : :: - . :. : : . : : 

. .. .

Marye brute F/hectare 8E 542

Marge brute 3 8t7 I2T 125 00A
I Pour les autres charges de preparation du sol -, i
gnder.
ff Sqnences 5O o/o de slTnùrccs cerrifii'cs achetée er 50 %o tle srrnertc.,"s puisries sur lc stock de parttty.rff Interêùs cNcAs sur l0o 9'o drx intranb et 6{} o/o des charges dirrigition.rfrf Pour sirnplifier le calcul nous avons c'onsideré que toute la nkoltc était ctfr-'ctué aveç unÈ moissonncuse battsus.'-
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On notera qu'auorne charge supplémentaire pour les sacs et le transport du paddy nh été intégrée, selon
I'hypothke que les riziers et les commerçants acheteront le paddy au secço (au village) et remplaceront les sacs
utilises.

L'application des nouvearlr prix dewait sc traduire, si touter les autrcs choses restent égales par aitleurs,
par une augmentation de 11 o/o des charges totales qui passent de 346 000 F' à 385 000 F/ha

Avec le même niveau de rendement (3"85 t/ha) le prix de reyient du paddy passe de 57 à 82 F/kg

Avec un prir de vente du paddy à 100 F/kg la marge brute pass€ de 126 000 F/ha à 69 000 F/hq soit une
baissc de 45 o/o. A 105 F le kg de paddy, la marge brute pass€ à 89 000 F/ha-

Pour retrouver le même niveau de marge bnrte, il faudrait que le paddy soit commercialisé à 121 F/kg.

Avant dwaluation, pour couvrir I'ensemble des charges avant récolte, le producteur commercialisait 5DYode sa
production, après denraluation æ rapport dEvra passer à 62 yo\ ce qui correspond à la part totale commercialise€
avant dwaluation (63 o/o correspondant à la commercialisation SAED + hors SAED). Sous une telle hypothèse,
il n! aurait ptus aucune rémunération du travail familial, en dehors de la part d'autoconsommation.

Dans ces conditiong un prix moyen de 100 F/kg dc paddy semble réellement trop faible pour assurer une
rémunération minimum qui conférerail un ssttnin attrait à la production rizicole,

7.2. Incidence des nouvearrx prix zur les resultats des exploitations

L'incidence des nouv-eaux prix des intrants et prestations sur le budget moyen de le production rizicole fait
apparaîtrq pour un prix de vente de l0O F/kg de paddy, une baisse consequente de la marge brute, mais celle<i
reste tout de même positive.

Au niveau des exploitations agricoles, nous in'ons obsené que dans les conditions d'avant devaluatiorL I
exploitations sur 78 avaient enregistré une perte d'exploitation.

Les nowelles conditions de prix lont augmenter considérablement le risque économiçe pour les producteurs
et le nombre d'exploitations agricoles qui vont enregistrer des pertes va s'accroître.

Avec une auglnentation de .t4 Yo læ charges totales des exploitations de l'échantillon et une valorisation
du paddy à f00 F/kg, le nombre d'exploitations qui zubissent une perte passe de E à 24 (soit de l0 Vo ù
3A o/o des exploitations). Ces 24 exploitations représentent 2ll ha cultivés soit 35 7o des wperficies totales
et le total cumulé des pertes est de 165 millionr de Fcfa 0a perte moyenne par erploitation étant de
690 fi)O F).

Pour les autrË exploitation+ le résultat reste positif mais diminue fortement puisque 46 exploitations
(près de 60 a/ol otrt un résuttat brut compris entre 0 et 500 000 f,', et 7 exploitations ont un résultat entre
I 0{n 00O ct 3 mO {D0 f,'lan-

Dans ces conditions, le non remboursement der exigibl$, et donc du crédit, risque de devenir une nègte
générale dc conduite.
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7.3. Quelles perspectives pour les producteurs.

Il n'est pas dans l'objet de ce rapport de faire une analyse prospective des effets de la devaluation et du
désengagement de I'Etat de la commercialisation primaire et de la transformation du paddy. Toutefois, à partir
des éléments évoqués cideszus, on peut faire quelques renËrques sur le devenir de la proùrction rizicole des

exploitations concernées.

Le niveau des rentlements. Les producteurs ont des résultats techniques insuffisants. Le relevement des
rendements moyens passe par l'amélioration des itinéraires techniques (semences, calendriers culturaux, etc.),
objectif qui est à l'ordre du jour depuis déjà de nombreuses années ; mais il passe aussi par l'abandon de la mise
en valeur sur des superficies où la production est "hasardeuse" et notamment les stryerficies aménagées de
manière sommaire ori les rénrltats antérieurs n'ont pas été satisfaisants. Les zuperficies totales cultivées devraient
donc baisser au cours des prochaines années en attendant que la SAED engage un programme d'aménagement
pour la viabilisation technique et la sécurisation économique des aménagements "privés".

Le recours à la main d'oeuvre et les temps de travaux. Le recours à la main d'oeuvre extérierne pour effectuer
certaines opérations achrellement mécanisées (récolte notamment) devrait augmenter. lvlais il est aussi nécessaire
d'augmenter le temps de travail par unité de surface pour améliorer le suivi technique des parcelles (dans le cas

des e4ploitations de grande taille en particulier) et mieux reqpecter litinéraire technique (respect des périodes,
respect des assecs pour les traitements, désheftage manuel ou chimique en localisé, récolte à la bonne période).
Les producteurs doivent s'organiser pour faire venir la main d'oeuwe saisonnière dans la région au moment
opportun

L'utilisation tles intrants. Les réduction des charges par hectare passe par une meilleure adéquation entre
quantités d'intrants utilisés et rendements obtenus. On peut s'étonner d'un recours presque systématique à un
niveau d\rtilisation d'intrant très proche des recommandations de la Recherche et du Développement alors que les

résultas obtenus sont bien en deçà de ce qu'ils deyraient ê[e56. Le coût actuel des intrants par rapport au prix de

vente du paddy ne permet plus ce genre de gaspillage, les producteurs vont réduire leurs charges en diminuant les
quantités dintrants. Ce raisorurement est également valable pour I'irrigation avec l'adéquation entre la puissance

du GMP et la superficie cultivée.

Le prir de vente du patldy. Les producteurs doivent pouvoir négocier avec les acheteurs quils soient riziers ou
commerçants. Pour cela ils doivent être organisés, informés sur les différents prix et coûts tout au long de la
hlière et diqposer de moyens financiers et de lieux de stockage qui leurpermettent de négocier. Un relèvement du
prix de vente du riz blanc - de manière provisoire - serait, bien évidemment un facteur favorable.

La rigueur de gestion des producteurs. Trop de mawaises habitudes ont été prises pour contourner les règles
de fonctionnement des différentes instinrtons, notamment le crédit agricole : multiplication des GIE, "cavalerie"
sur les apporb personnels, transformation de bons en eqpèces, revente des intrants, sont des pratiques qui se sont
largement développées. Il est vrai que la CNCA ne faisait rien pour les éviter et surtout n'Ergageait pas de
pourmite contre les mauvais payeurs. Tout se passait comme si le risque économique n'exisait pas pour les
producteurs, celui-ci étant supporté par I'organisme de crédit. Mais ces pratiques ont des conséquences
importantes sur les coûts de production et les résultats économiques, qui se font sentir encore aujourd'hui :

moratoire en cours, endettement d'organisations, coût tres élevé du crédit etc. De même au niveau de la gestion
des organisations trop de mauvaises habitudes ont été prises : absence de concertation entre les responsables dans
les prises de décisions, absence de circulation des informations entre les responsables et les membres de base,

manque de transparence dans les comptes et les modes de fonctionnement, absence de restindon claire des

comptes aux membres des O.P. de base, pratiques favorisant certains individus ; autant de dérives qui ont, dans
bien des cas, des conséquences directes sur les résultats économiques avec une baisse générale de l'efficience et

une augmentation des coûts.

Il est patent que, sur Ia base des résultats et des analysesfaîtes tout au long de ce document et sur Ia balçe des

nouveaux prïx pratîqués, le devenir de la production rizicole dans le Delta du fleuve Sânégal semhle
incertaîn. Après unforte croissance enregistrée ces dernières onnées au niveau des superficîes cultivées et de
la production de paddy, c'est Ia tendance inverse qui pourrait marquer les deux ou trois prochaînes années.

56 Il 
""t 

vrai que certains producteurs peuvent déclarer avoir utilisé la totalité des intrants achétês à travers le crédit agricole ou SENCHIIv{, alors
qu'en réalité ils en ont revendue une partie pour "se tàire de la trésorerie" ou il en ont stockée une partie pour d'autres productions.
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CONCLUSION

La stmchration genérale des exploitations agricoles de l'échantillon confirme I'hypothèse selon laquelle

I'aménagement hydro-agdcole réhabilité et dont la gestion a été transférée aux producteurs organisés n'est

qu'une composante du système de production des agriculteurs de la délégation de Dagana .

Cette composante est plus ou moins importante selon les exploitations. On peut cependant affirmer qu'elle est

l'élément cenral du système de production sur les plans de la rentabilité économique, de la viabilité technique

et de la reproductibilité de l'exploitation, c'est à dire qu'elle constitue "le socle" ou "le point d'appui" de

l'exploitation.

C'est pourquoi, la pertinence des actions de réhabilitation d'aménagements hydro-agricoles, réalisés sur

financements publics, puis du transfert de leur gestion à des organismes paysans, s'apprécie non seulement en

termes de performances techniques (rendements en t/tra) et de performances de gestion (capacité des usagers à

entretenir et amortir les infrastnrchrres), mais aussi en termes d'intégÊtion harmonieuse dans les systèmes de

production pays:lns. Ainsi, le mode de gestion des autres ty?es d'aménagements, l'état de leurs parcelles, les

autres activités sources de revenus (élwage, salariat, artisanat, tavaux para-agdcoles, etc.) influencent

fortement le comportement technico-gestionnaire du producteur sur les parcelles des aménagements réhabilités

et transférés.

Deux à trois arurées après le transfert de la gestion de cinq aménagements, l'analyse des dormées observées

montre que, globalement, les parcelles sur ces aménagements constihrent un élément stabilisateur des systèmes

de production des exploitations agricoles. En effet, les producteurs sont, en moyelrne, plus performants sur les

parcelles des aménagements réhabilités. Ceci est attesté par les résultats qui y sont enregistrés :

- le taux supérieur de mise envaleur (99 % conEe 69 Vopour les P.I.P.) ;

- le rendement moyen plus important (4,05 Vtra contre 3,44 tÂra pour I'ensemble des autres types

d'aménagements), soit une différence de 610 kg ou 54 000 FCFA par hectare représentant

4 353 tonnes ou 39 millions de FCFA si l'on se réfère à I'ensemble des 7.134 ha transférés ;

- les marges brutes plus élevées, ainsi, tandis que les superficies de P.I.P. sont représentées dans

une proportion de 70 à 55 % dans la classe des résultats inférieurs à 100 000 FCFA/ha, celles

des aménagements réhabilités sont représentées à 70 % dans la classe de rézultats situés entre

200 000 à 300 000 FCFMn ;

- le niveau généralement inférieur des charges avant récolte et des charges de récolte et post-

récolte.
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Il apparaît clairement que les conditions de production dans les aménagements réhabilites offrent non

seulement rme plus grande séflrité, mais aussi permettent aux producteurs de tirer un meilleur profit de

l'activité rizicole. Toutefois, les rézultats sont d'un niveau nettement inférieur aux objectifs visés. Les

rendements moyens restent "modestes", les charges sont élevées et il y a un nombre non négligeable d'échecs.

Enfin, il n'est pas évident que ces performances soient maintenues de manière durable. Les resultats des

traitements des données de I'enquête n'ont pas confirmé I'hypothèse selon laquelle les bonnes performances

viendraient essentiellement d'un meilleur état des parcelles. Les bons résultats obtenus semblent provenir, en

grande partie tout au moins, du bon niveau d'organisation et d'appui mis en place autour de ces am&tagements.

Les résultats positifs peuvent être consolidés si les producteurs, à travers les organisations de base et les unions

d' O.P., assurent le maintien de l'outil de production grâce aux entretiens périodiques et aux réparations

nécessaires. Avant dévaluation, les marges constatées étaient en moyenne sufFrsantes.

Les aménagements réhabilités et les autres types d'aménagement ne peuvent pas être comparés sur le long

terme avec les mêmes critères. Les premiers seront durabtes et constants au niveau de la production alors que

les second seront pour ta ptupart à réaménager d'ici peu de temps 57.

Par ailleurs, on peut dores et déjà retenir que le volet organisation paysanne aur4 malgré les insuffisances

relevées58, généré les principaux effets induits positifs du programme. Nous en citerons deux :

- Les extensions. Plrtant de I'idée, juste ou fausse, que les aménagements transférés étaient leur

propriété, les paysans ont procédé à des extensions allant quelques fois au delà des capacités de

pompage des stations. Toujours est-il que, pour notre échantillorL ce sont pres de ll5 ha qui

correspondent à des e.xtensions, soit 19,29 o/" de la superficie totale des exploitations de

l'échantillon. Le niveau de rendement sur ce type de parcelle étant de 3,56 tJh4l^ production

supplémentaire que les producteurs de l'échantillon ont pu obtenir est de 409 tonnes. Les

producteurs mettent ainsi en application avant l'heure les idées développées Par le PDRG et qui

prévoient des investissements publics pour les aménagements sEucfirrants et collætifs, et des

investissements prives (avec zubvention) pour le réseau tertiairc.

57 D*, de nombreux documents, ("Problèmatique de la responsabilisation du producteur à la S.AE.D.", SAED/DFRD, 199q, "Plan triennal

de I'ASESCAW", ASESCAW,I990 et "Banque De Données de la SAED" etc.),il a été moniré que les P.I.P- sont des aménagements

sommaires à ta durée de vie :rssez courte (2 à 3 ans), leur importance est maintenue par le phénomène de riziculture iniguée itinérante :

chaque anné, des p.[.P. sont abandonnés dét-rnitivement ou temporairement tandis que d'autres sont installés ailleurs etassez souvent p:u

les mêmes exploitants. En outre, nos résultats d'enquête ont aussi montrés (p.28) la faiblesse du taux de mise en valeur sur GÈ3 P.I.P., ce qui

- constitue un argument supplémentaire.
58 Voi. "Etutte a-" lo 

"upo"ité 
des organisations pays:rnnes des casiers trirnstèrés à prendre en charrge la gestion, lentretien et la police dcs

casiers."_J.F-Contin(S.ÀE.D.,B.lvt. et F.AC.), janvier 1994. EgalemenÇ "Evaluation interne du programme lrrigation fV", Volct O-P-,

SAED Délégation de Dagana - juin 1994.

r"1
I

I

['
t

I

L

Ï1
Ë1

69



- Le poitls économique et socinl acquis par les organisations. Les Unions hydrauliques composées des GIE

de base sont des organisations qui ont une réelle représentativité, elles ont acquis un véritable poids

économique et social qui leur confère un grand pouvoir de négociation notamment avec les partenaires

extérieurs privés (fournisseurs, prestataires, etc.) mais aussi publics. Ainsi, une baisse de prix a pu être

imposée aux prestataires de service concernant les travaur de preparation du sol, ce qui explique, en partie, la

minimisation des charges sur ce poste au niveau des aménagements réhabilités et de leurs extensions (15 4tB

F/tra contre 21 048 FÆra pour les P.t.P et les P.I.V.). Au niveau interne, les unions ont pu maintenir l'activité

d'un certain nombre de G.l.E. en difFrculté en faisant fonctionner le fameux principe de solidarité au niveau du

crédit (faire supporter le crédit des G.I.E. inéligibles à la C.N.C.A.S. par ceux qui étaient mieux portants). De

même qne certaine discipline (gestion de I'eau) a été imposée aux aménagements privés (extensions) annexés

arx réalisations publiques.

Les premières projections des augmentations du prix des intrants et du prix du paddy suite à la dervaluation et à

la libéralisation font apparaître des rémltats rès défavorables pour les producteurs. Avec les mêmes itinéraires

techniques et les mêmes rendements, plus de 30 % des erploitations agricoles dégagent des marges bnttes

négatives. Les conséquences globales de cette situation sur le devenir de toute la filière risquent d'être

désastrerues. L'heure est grave pour les producteurs, mais aussi pour tous les autres acteurs de la filière.

Le prochain rapport traitera plus spécifiquement des organisations paysannes et présentera une analyse

détaillée des potentialités réelles et des résultats obtenus.

Les diqpositions suivantes ont été prises pour la dernière phase (septembre 94 - juin 95) de I'enquête :

- remplacement des enquêteurs (2) qui n'ont pas donné satisfaction ;

- promotion de I'enquêteur le plus performant au poste de superviseur pour avoir une coordination

efficace du travail et un respect de la méthode de supewision évoquée dans la première partie de

ce document;

- atlongement de la durée de cette dernière phase à l0 mois pour pouVoir collecter les données sur

tes O.P., sur la saison chaude 94 (de septembre à octobre), sur l'hivernage 94195, sur la saison

froide g4tg1 (de novembre 94 à féwier 95), puis observer une pause pour les enquêteurs au mois

de mars 95, et enfin la saison chaude 95 et les O.P. d'awil 95 à juillet 95.

Avant le rapport final de cette longue étude d'évaluation du transfert, prévu pour la fin de I'année 1995, deux

autres rapports d'étape sont envisagés au cours de cette dernière phase.
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Annexe 1 : Carte.

Annexe 2 : Notes de rappel concernant I'organisation de la production.

Annexe 3 : Itinéraires techniques pour la culture de riz irrigué,
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Annexe2 : Note de rappel concernant I'organisation de la production.

L' exploitation agricole

L'exploitation agricole est l'unité socio4conmique de base où sont prises les decisions de prodnction agricole.
Elle est caractérise€ par ses facteurs de production (terre, force de travail, capital y compris cheptel,
consommations intermédiaires) avec à sa tête un chef d'exploitation qui décide (partiellement tout au moins)
des modalités de la production et notamment de I'allocation des facteurs de production.

Souvent I'exploitation agricole est plus qu\rne unité de production, elle correspond à d'autres fonctions socio-
economiques : consommation, accumulation, résidence.

Dans la vallee du lleuve Senégal, lbnité de residence (cang concession, keer, gallé) est souvent plus large que
I'unité de production- Un carré peut regrouper plusieurs unités de production. Ce n'est donc pas un critère
pertinent d'identification des unites de production.

L'unité de consommation se définie par la ænsommation communautaire d\rne partie au moins de la
proôrction agricole. Elle est caractérise€ par une réserve commune (grenier au sens large) destinee à asnuer ta
subsistance de tous ses membres et sou!'ent par une "srrisine commune" (Ndiel ou Foyré) pour la confection et
la prise en corunun des repas.

Enfin, funité d'accumulation est l'unité où sont prises les decisions daffeaation des zurplus de la production
après consommation. En faiL il existe de nombreuse5 rrnités d'acsumulation car en plus des champs destinés à
assurer la consommation de tous les membres de I'exploitation, il esiste de nombreur champs individuels dont
la production (dans certains cas après qu'une partie ait été atrecté à l'entretien du groupe) est géree de manière
autonome par son gestionnaire quil soit chddexploitation ou dependant du chef d'e4ploiation-

En milieu Wolot, les exploitations agricoles sont caractérisees par la gestion collectil'e (sous l'autorité de [aîné)
d'une ou plusieurs parcelles affeaees à I'entretien du grcupel. L'organisation collestive à partir des greniers
remplis par le produit de ces parcelles (champs communs) constitue le corollaire indispensable.

Toutefois, l'&olution en cours mod.ifie fortement les rcgles du fonctionnement traditionnel, et dans le delta, la
majorité des exploitations agricoles ont un type de fonctionnement caractérisé par la gestion separee de la
production agricolg avec dans les cas e.xtrêmes lcs ménages constitutifs de l'exploitation qui se repartissent la
responsabilité viwière (O. TOLJRE - 1988).

Sur le terrairç I'identilication de I'exploitation se fait aisément à partir de lTrnité de consorngation" la clisine
(le Ndiet), et de'son'chef' (le Borom Ndiet). Tres sowen! le 'borom ndief est un chef d'exploitation. Les
situations partic'ulières sont traitées au cas; par ets, en prcnant en compte : les types de cbagps existants,
I'indépendance des chefs de ménage entrc eu'c, vis à vis âes facteurs de production-et de la consommation, le
mode de répartition des proûrctions pour I'entretien du groupe, etc.

I O. lOUnn - 1988 - sc réfërant aux travaux rie P. Kle.ne et J. Faye - lgg2.
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- Pour la deuxième parcelle (FB) localisee zur une extension de I'aménagement (realisée par les
producteurs), la sihration est identique avec llJnion pour la gestion de l'eau et I'entretien et un
deurième GIE d'exploitant (GIE n" 2) pour les autres aspecls.

- La Eoisième parcelle (P4) est locatisee sur un PfV ûÉrimètrc inigué villageois) aménagd sur
financement public (SAED) ou sur financement privé (cotisation des membres, empnrnt de la
section, etc.), sa mise en crrlture est liee au.x décisions prises au niveau de la section villageoise
qui gére au moins I'aménagement. Ce tpe d'aménagement est rarement zuMivise en unité de
mise en valeur (uMV).

- EnfirL le chef d'erploitation a aménagé sont propre perimètre (perimètre irrigué prhé : PIP) sous
cowert dun GIE familial dont il est le presidenl Dans ce cas la mise en valeur de la parcelle (P5)
est lié au.x seules dffsioru du chef d'exploitation et de la situation de son CIE famitial vis à vis
du crédit et des fournisseurs. Toutefois, dans de nombreus cas I'aménagement est suMivise en
plusieurs Uh{V, et le GIE familial peut être dependant d'un autre GIE pour la fourninrre de I'eau
et même parfois des intrants.

Ainsi, le chef d'exploitation dispose de 5 parcelles dont la mise en valeur dépen{ dans cet exemple, des
responsables de 4 organisations paysannes (lUnion, 2 GIE d'e.xploitants agricoles, I section villageoise), plus
d'une cinquième organisation dont il est le principal responsable (GIE farnilial).

Dans notre exemple, il y a deux dépendants dans I'e.çloitation qui disposent de parcelles, le premier (par
e.xemple un fils chef de ménage) a 2 parcelles et le deuxième (par exemple une épouse) une seule parcelle.

Pour le chef de ménage dependanÇ la première parcelle (P2) est localisee sur le grand aménagement transfére,
il est donc dans la sihration du chef d'e.rploitation avec deux organisations : l'Union et un autre GIE
derploitant (GIE n" 3). La deuxième (P6) est localisee sur le PIV, elle depend donc de la section villageoise.

Enftn,, pour l'épouse du chef d'exploitation, I'interlocuteur est une association de femmes (GE, groupemenf
foyer, etc..)

Cette organisation peut être encore plus complexe quand on prend en compte le mode de tenure de la terre, le
mode de gestion de I'aménagement et le mode de gestion de production.

3 Ou* de nombreux cas ûrrrs le Delt4 les PIV ont été amcrnges tte manicrc sonnnaire sur financernent public par la S.{ED à ta Fm des annûes 70
ou au début des années 80,. Par la suité ils ont été "réhabilites' selon la formule utlisee par les proa"àeurs, igros ravaux d,entretien et
d'esensio'n et renouvellÈm€nt ou grosse reparation ù GIIIP) par les productzun eux-mê'm.s rur nn-c-rneni prive.
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L'organisation de la production agricole irriguée :

L'organisation de la production en agriorlnrre irriguée dans le delta du flewe Sénégal peut être très comple.xe
car le powoir de dffsion en matière de gestion technico4conomique est très eclaté. Selon les cas, il est réparti
entre le gestionnaire de la parcelle, le chef d'exploitation si le gestionnaire est un dépendanÇ les responsables
de I'organisation paysanne de base qui gère funité de mise en valeur où est localisee la parcelle, les
responsables de I'organisation qui gère I'aménagement.

Le schèma cidessous représente un exemple d'organisation qui peut est complexe mais qui se rencontre
fréquemment dans le Delta du fleuve.

Exploitation Agricole

Chef d'oxploitation
Dépendant (1 )

Dépendant (21

Grand Amé

stion collective (PlVl

GP de femmes

gestion cdlective

6 gestion 'privéo"

Légende Umite d'aménagement Limite d'UMV

N$*tension
l-l

llP2 _llParcdle d'un membrs de t'E.A.

Elorganisation qri gèro l'aménagernent GrE F organisation de base

Le chef d'exploitation "possède' ou nest attributaiie" de cinq "parcelles".

- La pfmie,t* erl est localisee sur la partie réhabilitée d\rn grand aménagement qui a été
trandéÉ- Sa mise en valeur, est donc dépendante des decisions qui sont prises par lUnion des

9E .-l o-qy concerne au moins la gestion de I'eau et I'entretien et ar"* âecirions prises par le
GIE d'erploitants n"l qui r€groupe les usagers d'une unité de mise en valeur à I'interieur àe cet
aménagement en ce qui concerne le credit, les intrants, le choix des prestataires, la
commercialisation, etc.

2 c'""t souvent ccËe parcelle qui est e-onsidérsc L\)fi''È te chanrp cprrunurl
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Recommendations techniques de la Recherche et du DéveloPPement

Technique Recommendations

Préparation du
sol

. Double passage dtoffset croisé à sec 7

. Non travail du sol possible une camPagne sur
bonne maÎtrise des adventices et {les repousses

. pré-levée)

deux ou trois si
(désherbage total ou

Semis . En prégermé, à la folée, dans une lame d'eau de 3 à 7 cm. . Ce type
de semis permet au riz de lever plus rapidement que les adventices
mal adaptées à la submersion. :

. Dose: l2O kg/ha :

. Dates: iuillet-août pour la campagne d'hivernage
15 février 15 mars en saison sèche chaude

. Variétés: 100 à LzO jours: IKP, IR97-84' AII^IU, KH998, KSS
l2O à 130 jours: JAYA :

Remarque: æs b4ueurs de ctch vuienl en foæhcn Ce h hnÉnlp. Ces vuiétés voient burs cyclu s'allonger de 25 à 35

inro :n saisou ùlre chcide.

Gestion de I'eatr . Irrigation par lame d'eatr de hauteur variable selon le stade du
(de 5 à 15 cm)
, Premier assec: 5 jou rs après semis pour faciliter I'enracinement
la levée des pla ntules
. Second assec: au premier désherbage chimique et apport d'urée
. Troisième assec: au second apport dturée (éventuellement second
désherbage chimique)
. Dernier assec: 15 à 20 jours avant maturité et récolte

r.Lz

et

Désherbage
chimique

. Propanil: 10 l/ha, posL-levée, stade 2-3 feuilles des adventices,
graminées, dicotylédones et jeunes cypéracées
, Bentazone: efficace sur cypéracées, utilisé avec propanil (Basagran
PLz), I llha
. 2r4-D (WeedoÀe): efficace sur cypéracées, 2r5 l/ha, pos[-levée
. Paraqttat (Gramoxone): tiz sauvages annuels
. Glyphosate (Roundup): riz à rhizome en pré-semis
. Molinate (Ordram) : anti-graminées

Remarques: Ies dæet sont ælhs der produits æuoerciar æbrelhænt sur b rarché sénégùis. tÂ dah de haihnent doit

trnir ænph Cu staCa des adventbæ (2-3 feuiles en génÉra!| nair en pratique il est ænseillé aur patsans Ce balhr âl jrum après

æah &r pcst-levée il eat n&eæqire d'essæher l,r riellre.

Fertilisation . Apports totaux préconisép (kglha): N: 120 P2O5: 60 K2O: néant
. Fumure de fond: 120 kg/ha de phosphate d'ammoniague (18-46-0)
. Fumure de couverture: 250 à 300 kg/ha'd'urée, potlr 2/3 au tallage
et L/3 à I'initiation paniculaire; épandage sur rizière en boue ou
clans'une nrince lame dteau.

Remarques: ærtains arhurs (SÀgî, l${l propænt une fornrile du tW lffi-n-S, seubh-t-il plus adq[ée à h l{cyenne

rlall6r. lféanæins en pntigue ilest, conseilé atr payæns Cu Delta d'épandre lS à fl[ hg/hq pænier rpport S [run aprÈs ænis,

seænd apport il purs aprèu ænis, Crtes ænvenanl à uæ vuiétÉ Ce tne J.III en hivernaga

Défense des
culttrres

Ç6u*ee lc 6o

. Infestations encore peu sensibles, essentiellement des foreurs de
[ige.
. Tr.etiLenrcll-s chinriqrres à b;.rse dc furadern, diitzinon, lirrdane otl
thimul 35
. Bpandagfe à raison de 2 l<g/ha de matièr'e active, à la levée, atl
tallage et évenbuellenrenL à l'épiaison

(3t-\C3L)I


