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nÉsuue
L'intervention des projets de réhabilitation à I'Office du Mger a permis une augmpntation des

rendements qui ont passé de 2ltonnes/ha à 6 tonneVtra.I-e modèle d'intensification rfpose sur le

repiquage et I'utilisation de varhetés à paille courte supportant de fortes doses d'eng/pis et à fort

potentiel de rendement. La marge intéressant e dégrgee par cette intensification a permis à certaines

exploitations d'acquérir des troupeaux de bovins et de petites unités de transformation du paddy. Le

maraîchage connaît un essor avec I'appui des projets de développement (LJRDOC) proposants des

itinéraires techniques adéquats et des modes de conservation et de commercialisation des produits

maraîchers. lvlalgré ces atouts, le paysan de I'Office du Niger rencontre toujours des difficultés. Les

exploitations et les organisation{ paysannes se sont fortement endettees, et il y a une mfsentente an

sein de la plupart d'entre elles { cause, entre autres raisons, de la répartition des t"lnut. Face à

cette situation, certaines exploitJtions ont pris conscience du problème de gestion des re{renus et ont

élaboré des outils d'aide à la gestion. Ces outils qui ont été inventorié par I'AADR en Septembre

1996 se rézumaient en des cahiers, feuilles volantes, bloc notes, agendas, etc. Mais ils étaient

malheureusement incomplets et ne permettaient pas de faire une situation claire de I'exploitation.

Face à la pertinence du problème, le PCPS et I'URDOC ont décidé d'experimenter une introduction

d'outils d'aide à la gestion technique et financière au niveau des exploitations agricoles. Cette étude

permet de connaître les besoinsldes exploitations en outils de gestion afin de mettre à Èn phce des

outils tenant en compte des réalités paysannes.

Les résultats ont été obtenus à partir:

- D'enquêtes sur les patrimoines des exploitations (stegiaires)

- De détermination de profitabilités prévisionnelles des activités (stegiaires)

- De I'enregistrement de toutes les opérations technico-financières (paysans)

- de contrôle des donnees (stagiaires)

- D'établissement de comptes de synthèse en fin de campagne (stagiaires)

- de restitution des rézultats aux paysans (stagiaires)

- De réflexion zur les moyens d'améliorer les rénrltats obtenus (prises de bonnes decisions pouvant

minimiser les charges tout en mærimisant les produits) (paysans, stagiaires, encadreurs).
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Sigles et abréviations

AADR: Association d'Aide au développement Rurale
i

ADRAO: Association pour le Développement de la Riziculture en Afrique Occidentale

ARPON: Amélioration de la Riziculture Paysanne à I'Office du Niger

AV: Association Villageoise

BNDA: Banque Nationale de Développement Agicole
tt

CFA: Compagni{ Financière d'Afrique 
It_l

CIRAD: Centre 
{e 

Coopération Internationale en Recherche Agronomieup Rour le Développement

DAP: Di Amino Phosphate

FDV: Fonds de Développement Villageois

GIE: Groupement d'Intérêt Économique

IER: Institut d'Economie Rurale

IPMFRA: Institrlt de Formation et de Recherche Appliquée ex Institut Pôlytechnique Rural de

Katibougou

ON: Office du Niger

PCPS: Projet Centre de Prestation de Services

PRI: Programme Riz lrrigué

SOIdACO: Société lvlalienne de Conservation

LJRDOC: Unité Recherche-Developpement Observatoire du Changement du projet Retail 3
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grands casiers Ouests-AÊicain avec 50 000 ha aménagés et I'un des plus anciens périmètres inigués

de la sous region (cree en 1932). Il avait pouT objectif de permettre, une révolution agricole afin

d'augmenter fortement la productivité grâce ai I'irrigation et ainsi d'alimenter en iu et en coton

I'Afrigue Occidentale Française et la métropole. La culture du coton a été abandonnée dans les

années 7O auprofit de la riziculture du fait de la pression parasitaire et des faibles rendements . I-a

riziculture y est restée extensive jusqu'aux années.80 avant l'iritervention des projets de réhabilitation

des aménagements conrme ARPON à partir de 1982 et le projet RETAIL en 1986. Les

réhabilitations se sont accompagnées de la diffirflon de pratiques d'interuification qui reposent sur le

repiquage du riz (avec une forte utilisation de m{in d'oeuwe occasionnelle). Llrtilisation de variétés à

fort potentiel de rendement et non photosensibtel (BC 90-2),la double culture, et enfin I'utilisation de

fortes doses d'engrais (150 à 200 kg / ha d'uree et 100 à 150 kg I lrîde DAP).

Dans le nouveau contexte post "révolution verte", où la production a augmenté de façon

significative (les rendements moyeffi ont passé de 2 tonnes à I'ha à 6 tonnes à lha avec des pointes de

7 à 8 tonnes à lha), il ne s'agt plus de viser une augmentation des rendements mais il s'agit plutôt de

mobiliser toutes les ressources de façon efficiente aussi bien économiquement que techniquement

afin de pérenniser les acquis et d'améliorer les revenus des 4gricrrltetrrs.

Notre étude a pour objet de : t

o connaître le fonctionnement des exploitations à travers l'inventaire de leurs biens (foncier;

équipement, main d'oeuwe, immobilisatiorl stock; trésorerie créances et autres) et des différentes

activités enteprises au sein d'elles;

. établir avec chaque agriculteur sa stratégie d'action; en matière de calendrier 4gricole; à partir de

I'analyse de son programme prévisionnel tout en joigrrant à chaque activité et ou bloc

d'opérations un budget prévisionnel et la source de financement;

o élaborer des outils de gestion techniques et financière ù partir de I'inventaire des outils de gestion

préexistants au sein des exploitations;

o faire un bilan en fin de camp4gne : il comportera les modifications techniques et financières les

ajustements opérés, letrs raisons et les implications financières (compte d'exploitation agricole),

o juger de la pertinence des outils de gestion financière utilisés,

. analyser I'efficacité (en rapport avec le tlpe d'exploitation) des diftrentes stratégies d'action en

terme d'organisation du travail (calendrier agricole) et de rentabilité économique.

Bref la finalité de notre étude est de rendre plus performantes les exploitations par I'utilisation

d'outils d'aide à la gestion technique et financière.

I
l-
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i. coNTExrE cÉt-tÉRAL ET pRQELÉMAT1OUE DE UETUDE

7.7 Présentation Aé fOfnàe du Nigei
ll

1.1.1, Le milieu naturel :

L'étupe se déroule dans la zone d'intervention du projet *+tit à I'Office du Niger qui est le plus

gt*à et le plus ancien périmètre irrigué de l'Afrique de I'Oûest. L'ON est situé en plein centre du

Mali dans la région de Ségou (à 3 50 km de la capitale Bamako). Le climat est de tlpe sahélien avec

une pluviométrie annuelle d'environ 500 mm. Dans I'année, trois saisons se succèdent

o I'hivernage de mi-juin à octobre ; Ies précipitations très inégulières sont plus importantes pendant

les mois de juillet et août;

I
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n sèche froide. novembre à fewier : c'est la néripde des basses températures avec des

pouvant atteindre l0 " C tandis que les mærirna ne pépassent pas 30 " C;

r seche chaude de mi-fewier à mi-juin : on enregistfe les températures les plus élevées , la

moyenne des mæcima atteint 40 o C.

Avec des variétés adaptees la rieiculture est possible toute l'année mais les basses

températures peuvent provoquer un blocage de la germinationJévee (tout en autorisant une

végétation ralentie) une mauvaise floraison et un mauvais remplissage des grains. Les pluies

hivernales gênent la récolte. La saison seche froide est la période favorable pour les cultures

marafchères. I
I

I

sols complexes d'origine alluvionnaire àLe terrain est

dominance argileuse.

1.1.2 Contexte historique :

Les terres aménagées de I'Office du Niger sont irriguees gravitairement avec I'eau du fleuve Niger

retenue par le barrage de Markala. L'eau est drainee sur plus de 160 km à partir dtrn dispositif de

canalisation et dbuwage de régulation (carte 2).

Cree en 1932 par I'administration coloniale Française, le périmètre de I'Office du Niger était

destiné à la production cotonnière pour alimenter I'industrie textile Française. Des populations en

provenance de I'acfi.tel Burkina-Faso et le sud du Mali ont été installées de force sur ces terres.

En 1970 l'État décide la conversion des terres pour la monoculture du riz compte tenu des

contraintes techniques pour la crrlture du coton et la stratégie nationale de recherche de

I'autosuffisance alimentaire. Cette conversion des terres a été faite sans que les aménagements

nécessaires soient effectués.

Pendant toute cette période, le fonctionnement des exploitations agricoles a été marqué par :

- un s,vstème fortemeil dîrtsiste .' la monoculture obligatoire de riz; interdiction

formelle de cultiver sur les terres irriguees toute culture autre que le riz; une restriction économique :

constitué par une mosaique de
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chaque agic.tltflt était coptraint à itendre toute sa productioii(après déducfon de,la consomtnation

annuelle) à I'Office du Niger, au prix fixé par ce dernieç un dirigiste : chaque

agriculteur devait respectgr strictement le calendrier et les itinéraires techniques dictés.

attribution normative,

"mauvais agriculteurs". Ainsi les *colons" ont longtemps considéré le passage à I'Office du Mger

comme un pasisage provisoire). Se sentant moins concerner par I'entretien des terres dont ils n'étaient

que de simples locataires, les agriculteurs ont laissé se dégrader progressivement les amén4gements

déjà non adaptés pour la riziculture.

- une' 'édominance de Iq tractîon animale.' en 1948, avec I'introduction de la grosse motorisatiorl

seront tentees des expéri{nces de régie directe où I'Office du Niger exploitait dir[tement les terres
I

avec des salariés, et de 
fotonu, 

semi-mecanisé. L'Office réalisait pour les colJls, la plupart des

opérations culturales et prblevait alors 60 yo de la récolte. Ces expériences seront des echecs. Depuis

la ctrlture attelée demeure le principal moyen de preparation du sol.

l.l3 LrOfrrcc du Nigcr rujourd'hui :
La situation actuelle de IOfrce du Niger est bien différcnte de celle de 1979. LÊ programre de

réhabilitation et de reameoagement démarré en 1982 se poursuit drns un environne,rnent social,

tec,hnique et économique frês contrasté; création dbrganisations prysannes et trqsfert à celles-ci de

certaines comp&oces a,l ro,ri." de vulgsrisation, démocntisation pofrtique iendance vers utre

sécurisation foncièrc libéralisation du commerce du riz et dévatuation de la mormaie locale.

L'oçloitation des 50 000 ha repartis eotre cinq grandes zones de productiôo (À/tacin4 lUolodo,

Nionq NDébougou et kourounari) est assurée par ptrs de 12 000 frmilles i6p41i6s entre 150

vi|lages. ]fabré lar grande diversié L rizioultrre reste l'activité agricole principale pour toutes ccs

eryloitations agricoles. Itfiais e[€s pratiqueot foaleoom le mrraicftage, l'élenage b pêche et d'urtres

activités secondsir$.

Aujourdlui c'est un nounel Ofrce du Niger aux activités fortemed rcocobées srite à ta

r€sûucturation imposée par les partenaires au développement q 1994. LON évolue dans un

coffetde de partenariat très contrasté avec des actanrs multiples contriburrt ditréremmcm à la
valorisation de cc grurd pâimètre.

1.1.4 lhs rôlcr epéciliqucr pour dcr rctcurr muttiplcr :
Dans la nouvelle définition des attibutionq des rôles spécifques ont été contés à diférecre ac.teurq

- La enlion d4 ,&.aa (distribution de I'eau et entraien) : elle est assrée par I'Office du Nrger a les

agriculteurs. L'Office du Niger (rqrés€ntânt de l'état sur la base dbn contrat- plan) autorise

Ie,:rploitation des terres par lcs agriorltarn suinant un contrat annuel dont les clauses sont déûnies

ecunve au ,rt,

remembrement

apqartenance à l'état,
I

rishue d'évistion dessans avis des agrictrlteurs,

I
i

I
t*

ltr
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Idaos un crhipr de q$.rg99.,|æ Bqn;{glPqtCes termps de ce con[p{;-dert9it4@ger14e, pqqg dq

"titre de propriété teqponiire' accordé à l'egricutteur eÊ son évictioa Mais la rouptesse acarellepent

obsenée dans l'.application de ce contrat &it que seul le non-paiemeot de la redevance eau (principale

source de rerrenu pour le fonctionnement f t. *.1 est passible d'évictioa Il conrmande les travalx

de nouvearx améNugem€ots et de réhaUilitatioq il as$re I'entretien des ouvrageg des canaùx

primsires et secondaires et surveille l'entretien conpct des t€rtiaires çi eont à la charge des

agliculteus. I,es agriorlteurs assurent l'entretien corcct des camux t€rtiaires et quaternaires. Ils

payent une redwance eau dont le montant rnrie selon la çalité de l'aménagement.

- In oroduûon .' les agriarltars sont chargés de la mise en valeur des parcelles sur lesquelles ils

doiveot cultive,r du riz. Selon la taille et la structure de sa famille, I'agriodter pant disposer d'une

main dbeuvre et d'un Quipeurent variabb.lPour certainas notamment le repiquage du rfz
I

et la récolte, il pert recruter de la main dloeuwe journalière. On port Qalernent notcr la présen{e

dlrne main d'oeilne saisonnière rut *tJioo erçloitations. Des formes dbrganisation a'entraide

penn€ttenÉ de limiter le recnrtement de salariés, généralement pour le repiquage a la récolte.

L'Ofrce du Nrger assure le conseil agricole et le zuivi des activités agricoles.

- L'ootsvîsionnanwû (Quipements a intrants); pour l'essentid (exception ùite des semences), il

est coltectif. Les achats sont etrectu& par les orgrnisations parysames qui coûtractent à cet effet un

crédit arrec des institutions ûnancières locales. Des achats individuels p€u!€nt égalemelrt être notés

chez des agfiqdtdrs nrauvais payeurs ou heux dorn la trésorerie pernet un autofinancæment partipl

ou total.

- Ie eédit aeficole.' f,teux institutions financi&es, la Banque de Développeoænt furicole (BI.IDA)

et le fonds de dérdoppement villageois (FDV), accordent des emprums aur agriarltars à travers

leurs organisations. Les échéanc€s de paienreot de ces dettes de campagnes sont 6xées au 3l mars

pour la campagne dtivernage de chaque année. Elles colncident foaleneot avec celle du paiemem de

la redevance hydrauliquc que les agricultanrs doircm payo à ll)frce du NrgÊr. Ce qui oblige les

aglicult€urs à v€odr€ dTmportades quantités de riz à la rrcille dc ces échéances, à dee prk souvetr

p€u ifréressatrs.

- La Wion da &aiocmer* .' Lcs ftuipernents pour la ptparatlon du sol cont gérés

individue[ement par cfiaque ercploitation agricole. Ils ce composerf de cùamreq herses, charrateg

(transpo$, tous à traction animale. Depuis lgy2,la ffie mécanisation pour la prQaration du sol à

ftit son emrée avec I'acquisition de petits motoculteurs par certains agriorltars ou des prestataires

de services. Elle reste encore timide.

- I^a oq,sÈrécola .' Le batt4ge du riz est etrectué à I'aide de petiæs battarse,e mécaniques appartenant

aux org8nisations paysannes. Depuis la libéralisation du commer.ce du ria certains agriarlteurs et

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



\I
l
h

I
I
i

et de fa période de vente de sa production. Les produits colTpspondant au paiement en naturg des
t--l

detteslcontractees par les agriculteurs, sont commercialisés narjles organisations paysannes.

Toutes les transactions financières se passent dans un environnement économique non structuré,

donc très fluctuant. Les meilleurs prix au producteur sont garantis pour les premières récoltes.

7.2 Présentation du projet Retail
Financé par la Caisse Française de Développement (CFD); ce projet a été initié en 1986 part\l'

I

I
une nlemière tranche de réhabilitation de I 500 hectares. 

{l 
a été congr comme un proj* de

reame{agernent sur la base de I'optimum technique et du 
I 
reamenagement complet du réseau

fiusqu'[u tertiaire). Les options étaient la régulation des plans l'*u et débit au moyen de modules à

I
T

I

masques en tête d'arroseurs, le lateritage des pistes et des cavaliers primaires et secondaires, le

planage et le compartiment4ge poussé des parcelles (figure l).

Iæ modèle dTntensification difErsé reposait sur le repiqu4ge dhne variété non photosensible à

haut potentiel de rendement (BG 9O-2) et de forts apports minéraux, et la pratique de la double

culture sur 25 % des zuperficies totales réhabilitées. Une réduction des surfaces attribuées a été jugée

indispçnsable pour garantir une intensification poussee : Les no,uvelles nonnes d'attribution étaient de
I'

I ha l'TlI, modulable en fonction du taux de double culture prhtiquée. I"a double ctrlture se retrouve

sur des superficies "spéciales" ou sole de double culture. L'emplacement des différentes soles, (sole

de simple culturg sole de double culture sole maraîchère) a été décidé avec les paysans. L'e projet a

permis à toutes les exploitations d'accéder au maraîchage, sur la base de 2 ares par pe$onne active.

Le maraîch4ge occupe une place fondamentale dans I'economie des exploitations et permet zurtout

aux dépendants (eunes et enfants) de disposer de leur propre revenu.

La deuxième tranche des réhabilitations (l 300 ha) a commencé en 1990. De nombranses

réferences techniques ont été produites et ont commencé à diftrser en milieu paysan : Identification

des variétés adaptées à différentes périodes de culnrres pouvant se substituer à BG 9O-2, références

sur la fumure aznt&, zuivi phytosanitaire, diversification avec fourrages cultivés, maîs, références zur

I'alcalinisation des sols.

Parallèlement, la zone de Niono est devenue une zone test pour la décentralisation de I'ON.

Les résultats les plus spectaanlaires concernent l'évolution des rendements. Ils sont passés de 2

tonnes/ha à 6.5 tonneJha (campagne 94195) dans la zone de Niono en mne réaménagée avec des

pointes de 7 à I tonneVtra sur certains terroirs villageois. Le modèle technique promu sur le projet

Retail a progressivement diffi.rsé sur I'ensemble des superficies de I'office, dans les casiers non

l_
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qp4ftu comme dansles zones Tçsméûasée$ 9l Spe +re I "r.af *S"f,ul S,*{
ee**'i'repiçées.Iæ,grenrlomeots'ol-''defoNtorrrnearrtourde4.5tonnes/hec{ares.Il

atteûenait 5.3 t/ha dans,les zones non réhabilitées de la zone de Niono. Çette ileosification a pernis

au lv{ali de sbpprocherlde l,autozuffsance alimentùe en riz e pourrait permettre des orportations'

Cep€ûdant, de fnombrarx problànes demet'ent pour le développesrdnt de la région et la

pérennisation des aménagernents;

o L,entretien du réseau, notarnment dans tes tertiaires et quaternaires pris en charge par les paysans,

n'est pas souvent asslé aon€ct€ment

o La situation du crédit dans la zone reste tres préocdlpante' Moins familiariséeS aveo les

procédures de gestio4 d'approvisionnement et de commercialisation dans un conte'de de

O6rr**or, rcs af se som forternent endettées au cours des camp"glto ph.téo. Cette sihration

compromet *" pofitiqo. d'approvisionnernent égulier et de quatité' au maintien de

r--l
rendelnent élevé. | |

. Ia dévaluation en jarnier 1994 a modifié les données économiques de production' En riziculnrg

le prix du paddy produit localement est devenu atfactif mais le prix des intrant$ notamment des

engrais a doublé. Les prk des produits de l'élonge ont sensiblernent augnenté, ce qui rend

ditEcile I'acquisiton d'animaux de traits pour les plus petites oçloitaions' la dévaluation'

associée à une gestion inccrtaine des matériels agricoles a rernis en cause le développernent de la

petite motorisationl 
"1 

Eco*tué les difficultés des Av dans la gsstion des bdttanses.

Pour ftire âce à des difrcultés, et dsns te cadre de la troisième tranc,he de réhabilitation du

casier R€tail couvraût I 400 ha (ayant débuté en octobre 195), les sctivités d'acoompagnernent de

mises cn valeur ont été reconduitcs dans la zone de Nionq anec des modifications iastitutionnelles

par npport au projet Itetsil I et Rcûail 2 : Le volet recherûe- développeoent déoomcré IJRDoc

(unité de Recherche DéveloppemeouobsenDtoire du chalgeorent)' raltaché directemcnt à la zone

de Niono de l'ON prend la suite du volet Rcch€tchÈDevélopp€m€d du projet Retail' Iæ Ceffie de

prest0tiotr de Serrriceq complètearent antonom€ p8r rapport à l'O\ s'occupe plus spéciûçement de

t appui juridique et en gsstion aux organisations pqy'saones et secondaircrn€ût aux erçloitations'

C'est ponr cette raison que oous avons m€né cette étude en étroiæ collaboration avec oe ccNrtre'

Ugr&DJgg" çi a débuté en janvier 1995, s'apprie sur les résrltats des phases antérieures du

proje. Conpæ tenu de la maîtrise teobnique dont fom pranræ les paysans dans la zone d'interventon

du projeq t'accent en matière de recherche développemeût cst dé$rmais mis zur les points strivaûts :

r Pérennisation dcs niveaur dc rcndemen13 Les principagx problècres qui se poscnt désormais

sont le développeûrent dbne virose (mosalque jaune du riz) et ta dégradation des sols par des

prooassus d'alcalinisatiodsalinisation. Le projet a développé des collaborations avec IIER et

IADRAO pour proposer de nouvelles variétés résistântes avec les mêrnes qualités de rendements
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culnrale.s et le dérdolpcmeût d: la maladie.

o La maitrisc dcs cottr dc prnductio4 dans lc contcxte post dérnluetion; ll s'agit de;

promouvoir une meilleure gestion de la feflilisatioq par combinaison d'apports organiques divers;

(azoll4 compost) et des apports minérauf permettant de réduire les coûts de production tout enl

maintenant des niveaux de rendements élevés. Des travaux ont été menés sur les problèmes

d'organisation du battage et de gestion des batteuses, afin d'aider les AV à mieux gérer ces

matériels, qui représentent leur première source de revenu. L'URDOC, en co[aboration avec le

PCPS, est en train de mener une étude sur les possibilités d'introduction d'outils d'aide à la

gestion technique et financière au sein des exploitations agricoles.
I

Appui à Ia diversification des casiem ridicotes; le maraîchage occupe une place croissante dans
I

le fonctionnement des exploitations. Uob.fectif est de valoriser au mieux ces productions et de

favoriser la conservation des produits. bes réferences techniques de bases (date de semis,

fertilisatio4 entretien phytosanitaires) doivent être élaborees.

I r Rcnforccmett dcs rclations âwage riziculturg avec pour objectif d'augmenter les restitutions

I organiques en rizière de dérrclopper des posibilités d'entrouragement eo soison sècùe précédant

I la période des havaruç de valoriser te potentiel élevage au sein des €t dc limitff ta

I dégndation du résear.r par les aninaux.
Ij o Suivi dcr rtret€icr mircr en oe[vrc : cdnséquences de la dévaluation et évolution des systèmes

de production, des pratiques paysannes et des stratégies, suivi de la conrmercialisation du paddy

et des produits maraîchers sur la produstion de paddy, sur les stratégies d'{uipements, étude zur

la place des hors casiers.

Ces actions sont menées dans le cadre dtrne collaboration étroite avec les services d'appui à

la production (Ol.D, les paysans de la ?.one de Mono et la recherche thématique (ER), dans le cadre

de convention de collaboration.

I-€ P.C.P.S.. I'objectif général de c,e centre est I'appui aur( organisations paysannes €t au:(

producteurs. De façon plus spécifique il s'agit pour le projet d'aider à la réalisation dlrn ou de

plusieurs centres de prestations de services qui repondent aux besoins eaprimés par les paysans et qui

soient sous le contrôle des adhérents, Cest à dire les organisations paysannes et les paysans eux

mêmes. Iæs objectifs de ce ou ces centres sont :

. à court terme de fournir les appuis nécessaires dans les domaines juridiques, gestion- oomptabilité,

financiers, technico-économique aux adhérents afin d'améliorer leurs performances.

o à moyen terme de consolider ces prestations à travers des relations professionnelles qui

petmettront une prise en charge progressive par les bénéficiaires.
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Cette étude gestion-. A* eprpl_oitæions ggricoles comprend dzu:r v.olets ,complémentgires et-'r.ï,- 7t--.' t"t#f;-Tiii-ti#.*i${rf,r:î:r;-.:- ,+*Ë':, ',i} '... .q,i, ' i,,a ' .>'hÇii.1i; i,;ri À*$É'f ;1T,'r;i

indissociables : ùn volet technique et un volet financier. Pour labonne conduite des.ltrayaq1.lf ,a été

jugé nécessaire qu'il ait une complémentarité entre les derrx, aspects. C'est pour oette raison que

I'IJRDOC et le PCPS oni Aeriaé de la mener conjointement.
I

I

7.3 Problématique de l'étude
Dans la zone de Niono, où se déroule notre étude, I'intensification de la riziculture à permis une

augmentation des rendements qui so$ en moyennes de 5.3 t /ha en zone non réhabilitee et de 6.5 t I

ha en zone réhabilitée avec des pointes de 7 à8 t lha (IJRDOC 1995). Le commerce du riz a été

libéralisé, chaque exploitation decide des quantités et de la période de vente de sa production ce qui

peut lpri nermettre de mieu valoriser son produit en attenfail des prix intéressants. La marge

intére{sante dégagén par la riziculture a permis à certaines e$loitations d'acquérir s'approprier des

troup{aux de bovins. Des struchrres d'appui au développenfent (IJRDOC par exemple) font des

investilations pour une meilleN.rre rentabilité de cette activité. De petites unités de transformation du

paddy (décortic age) ont fait leurs +pparitions dans certaines exploitations. Le maralchage connaît un

nouvel essor, les superficies qui étaient 1879 ha pour la campagne 1995-1996 ont atteint 2519 ha en

1996-1997. Les rendements ont aussi connu des augmentations pour les mêmes camp4gnes les

rendements des échalotes oignon ont passé de 23.38 tonnes à126.55 tonnes et cetrx de la tomate de

22.00 tonnes ù30.25 tonnes (source,OT9. Les structures d'appui au monde rural cofirme I'URDOC

pr .Jr*ple propose des itinérùes techniques adequats et dJs modes de consgrvation des produits

maraîchers pour une meilleure valorisation (échalote). Llrsine SOtvfACO a signé des contrats avec

certains villages pour son approvisionnement en tomate. Dans I'ensemble il y a eu une augmentation

du niveau de vie des exploitants et un léger développement de la zone.

lvlalgré cette croissance gtobale, ôes difficultés demeurent entre autres,

. une augmentation de I'endettement des orploitations (autour de 2 milliards de FCFA)

o une dépendance des exploitations du crédit (la plupart des exploitants est subordonnée au:c crédits

d'engrais des AV et GIg);

. une forte variabilité des résultats entre les exploitations ayant des moyens de production diffirents

et même entre celles ayant les mêmes moyens;

o de fréquents conflits au sein de certaines exploitations et de certaines organisations paysannes.

A quoi peuvent être dues toutes ces diffictrltés?. Une hlpothèse peut être les difficultés liées à la

gestion des revenus. Et une solution probable serait I'appui des exploitations agricoles en gestion.

Suite à I'atelier la gestion des organisations paysannes et des exploitations familiales; du-25

ur 26 Awil 1996; le PCPS a demandé à IAADR (Septembre 1996) un inventaire des outils de

gestion au niveau des exploitations familiales. L'AADR a constaté que les exploitations agricoles
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(qgBûdas, caleodiiers, cahierq bloc-noteq feuiUes r/ohftes, demi-cdûrieo) r€levèes au nivdùi de

cêhaines oçtoitations ont pontré ç'il y a un besoin rêl d'appui en gestion. Iæs,outils de geùon

inrrentoriés ne conc€nraientrpas toutes les ac{ivités de I'erploitation même les plus importantes àono

ne permettaient pas d'établi{ un compte d'erçloitation et de frire uae situation clairelde l'oçloitatio4

Plusiars suggestions ont alors été forrnrlées par les enploitations :

i Intensifier les sessions d'alphabétisatio4 afn de donns les moyens aux exploiatiors de porvoir

naltiser leur gestion par une utilisation correcte des outils e*istsnts.

ii. compte tenu du niveau de formatioq et leurs .activité$ les enploiants souhait€nt des outils très

simples, &ciles à utiliser;
ll

iii. dans leur majorité, elle{ souhaitent que le système de regr et fiche soit tranformé eNr c,arnet
I

d'oploitation afin de conce{trer et de séoriscr les informations conoemant les ditrédpntes activités;

iv. llntroduction du carnet &'er,ptoitatioo devrait tenir compte : de la gestion de h ltrésorerie; de la

gestion de lbrganisation du tavail; de la gestion de la commercialisation (rdation entre prix de

rodent et prix de vente); de la gestion des intrants; de ta gestion des im/estins€ments.

Celaaura I'avantage de pouvoir établir une situation c&ire de I'eiploitatiotq

v. zuivi régulier pendant les prernières années d'inrtroduction dps outils. Cela pennettra de conigu les

imp€rfections et erreurs et d'accompagner les €trorts des .grioilteurs;

vL renforcer I'informatioo ed h s€nsibilisation des villages à travers les moyens de dmnrunication ler

plus ad{uats;

vil Promouvoir la participation des €rploitations dans la conception et l'élaboration des outils.

(AADR l99o

Ces différentes suggestions nous moûedt qu'il y a là un besoin réel d'appui en gestion ce qui

nous amènent ù nous poser ccrtaincs questions :

- pourquoi certains oploitants de l'Otrce ôr Nrger dégagem-ils phrs de bénéûce que d'autres ?

- pourquoi certaines oploitations sê développeût-€lles plus rapideoent que d'ErrFes ?

- Quelles approches doiton adopter, quels outils doiton utilis€r pour aidor les agricult€urs de

l'Ofrce du Niger dans la conccption et ltrtilisation dbutils d'aide à la gestioa technico-ûnamnère ? En

tentant de épondre à ces besoins cn gestioq cette éûrde devra p€rmetae:

- dldecifier les ortils de gestion des orploiations agicoles adaptés ur cortexte de l'Offce du Nigeq

- d'initis un conseil en gestion technico-économique et de pouvoir améliorcr la production a la
productivité des ditrérentcs activités manées par les agriculteurs dc l0frce du Niger.

Ouclquca, trrveur rtelisér sur la gcstion dc! cf,otoitrtions esricolês.

.Fat 
rrple de conseil de gdîon prût1ué aa Moli-Sud. Il conccrne les personnes

alphabétisees en langue bambara. Elle pernret "à partir dbne analyse technico4conomique de

I
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maintien de la fertilité des sols' (sssY 
",1 

rurv BAH, 19S7). Toutes les séances de groupe sot{t

plénières et la présence d'autres villages est encouragée. n est zuppose que les participants

appartenant au même qpe d'e4ploitation se reconnaisse1t dans les cas étudiés. Les actions

techniques proposees s'adressent à tous les participants, sur la base de volontariat. Le suivi technique

et l,évaluation s'appliquent à l'ensemble des volontaires pour ces astions. La méthode s'articule sur les

quatre volets suivants : collecte des donnée{ sur I'environnement et I'exploitatiorU débouchant sur unf

fiche d,exploitation; analyse de la situatior[ débouchant sur un diagnostic des contraintes et dei

opportunités; plan de campagle prévisionriel; suivi technique et évaluation au cours et en fin df

campagne.

Exemple de conseil de gætîon pratîqué au Burkina-Faso.' Depuis 1992, dans l'ouest du

Burkina-Faso, est expérimentée une métlrode de conseil de gestion à des exploitations comprenant

au moins une personne scolarisée en français ou une personne alphabétisee en Dioula" principale

langue vernactrlaire de la zone. La démarche du conseil de gestion suit une démarche pédagogique :

l,étude globale de I'exploitation et lanalysg technico-économique des activités sont faites de faeop

participative avec les paysans et tintroduction de technologies nouvelles est réalisée selon leur libre

choix et en fonction des besoins dégagés lors de I'analyse. Au démarrage du projet de recherche, une

âquipe mixte d'4gents du développement et de chercheurs a défini la démarche et les outils. Czux-ci

ont été testés et améliorés lors de séances de conseil de gestion au village.

Les outils de conseil de gestion : le carnet individuel de conseil de gestiorl lors des séances de

conseil de gestion dans une salle du village, chaque paysan volontaire et adhérent remplit un cahier

individuel pour établir un diagnostic de son exploitation. Ce cahier contient : la structure de la

familte; le zuivi des productions végétales; l'analyse technico4conomique des résultats par culture; à

partir d\m calcul de marges brutes, I'intérêt économique des differentes ctrltures est comparé. (rernre

Agiculture et développement n" l1 septembre 1996)

Ces quelques exemples de conseil en gestion semblent avoir eu des succès dans lzurs zones

d'application. Mais ils tiennent compte essentiellement de Ia production végétale alors que dans notre

contexte toutes les activités doivent être prises en compte. Par ailleurs ces exemples mentionnent très

peu la gestion de la trésorerie qui, dans notre contexte, demeure le principal goulot d'étranglement

conrme les exploitations I'ont suggéré. La démarche adoptee au Burkina-Faso ne définit pas un plan

de campagne prévisionnel en terme d'organisation du travail, de gestion de la trésorerie et de
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de ces e;(emples se font en groupe et sont plénières. Donc il n'est pas évident que tous les exploitants

se recon+aissent à travers les cas traités. Dans ce cas les actions proposées seront normatives car ne

|---.
tenant pds reellement en compte des specificités de chaque e*plbitation. Dans notre contexte nous

aurons une tendance vers I'individualisme du conseil (sans pourtant I'atteindre compte tenu de sa

lourdeur) qui nous parait beaucoup plus réaliste. Néanmoins nous pouvons nous inspirer de ces

e4périences antérizures, pour aborder ce travail tout en tenant compte des problèmes spécifiques liés

à la gestion des exploitations agricoles à I'OffEce du Niger-

tltl
I

2. Métfiodologie de l'étude 
I,rrl

Pour mietrx conduire ce travail" nous avorui réalisé une synthèse bpliographique (réferences
I

extérieures et locales) afin de poser un diagrrostic assez precis zur la gestion des exploitations

agricoles, à travers I'analyse des diffirents goulots d'étranglements.

2.7 Les référcnces méthodologiques:
La gestion peut se définir de plusieurs manières. La gestion est I'art de prendre des décisions

et de les exécuter en responsable et en accord avec les objectifs de I'exploitation dans le but de

mærimis{r les profits. C'est I'art des combinaisons rentables. La gpstion c'est la maîtrise de méthodes

d'outils qui facilitent les prises de decisiorn qui permettront la réussite de I'exploitation. La gestion

c'est aussi la prévision, prévoir les événements qui vont se dérouler et atrxquels I'exploitation arrra à

faire face afin de mieu< s'organiser. C'est agir aujourd'hui pour mied viwe demain.

Le conseil de gestion est une aide à l'agriarlteur pour la prise de décisions. Paul KLEENE le

définit (19S2) coillme: 'une methode qui prend en compte I'e,nsemble de la situation dbne

exploitation et cherche, en dialogue avec le paysan, un cheminement d'amélioration qui s'étend

souvent nr plusieurs années".

La démrche ùr conseil dc pætion: Elle repose zur I'idee que les oçloitations 4gricoles penvent

améliorer leurs rézultats techniques et / ou économiques mais que le chemin à zuiwe n'est pas le

même pour toutes les exploitations. Chaque exploitatioq chaque unité de production et de

consommatioq a des caractéristiques qui lui sont propres (terres, equipemenf main d'oetrwg biens);

elle a aussi des objectifs propres (séctrriser I'alimentation, accumuler des terres, du bétail" de I'argent

par exemple). L'agricultzur utilise ses ressources matérielles et la main d'oeuwe disponible de la

façon qui lui parait la plus adaptée pour atteindre ses objectifs compte tenu des possibilités et

contraintes de l'environnement écologique et économique. Dans l'environnement qui est le sien (état

des sols, aléas pluviométriques, marchés et approvisionnement plus ou moins organises, prix au



ll
I

Le conseil de gestion tentl : 
Io de clarifier avec I'agric$lteur les objectifs quTl poursuit (et qui sont souvent impficites);

d'analyser avec lui les moyeru dont il dispose;

d'analyser avec I'agriculteur la façon dont il utilise ses moyens pour satisfaire ses objectifs et la

façon dont il y arrive;

. de rechercher avec I'agrianltanr les améliorations possibles en apportant ciraque fois çe
néoessaire des informations techniqueq économiques en gestion

tl
Læ conseil de gestion sunfse uræ réelle relation de oonûance entre I'agriculteur a 

foa 
conseitleC ellc

s€ule perrnettra de travai{er i@rtes lur table", d'effectuer un suivi approfondi (dnregistrem€d des

données), d'analyser les r&niltats tecûniqueg économiques a ûnanciers a de datir des scénarios

d'amélioration adaptég d'évalua les résuhats.

Dans la pratiçe dlrn conseil de gestio4 on tnouve le plus eouvent les êapes zuivantes :

- ta collecle des données zur I'orploitation agricole a son €mriroûneûrent qui perm* un diagpostic

initial (ou prâdiagnostic) e donne des indications sur la ôçon dont va s'effoctuer te urivi approfond!

- le suivi d'o<ploitation effectué par l'agriculteur lui m€rne ou paf, un agent erdérieur. Il vi5g à

enrqistra I'ensaùle desbpérations techniçes qotuées (dateq temps aes travt4 main d'oervre

et outils utilisés), les mounernedc de bieos a d'argut (consommatio4 achats et v€ntcsi prfu);

- le diagnostic d'oçloitation qui mome la stnrégie miæ en oeuvre par le productcur pour atteindre

ses objecfifq ses oontnintcs €t ser atout$

- la déûnition dbn plan de canpagne prévisionnd qui visg conrpte tenu des objecriÊ du productar

ct de ses contraintesr à modiûer ses pratiçes pour améliorer ses ré$ltâts. Cc phn est concerté et ç
frit à partir de propositions tccùniçes brmrléec par le mnseiller (or l4grierltanr lui nêcre);

- le srivi technique de la mise en oeûre du plan de campagne prévu et l'ânluation en fn de

canpagne des moditcations irû€n/cgres, dcs r&ultats techniques et économiques obtcrnrs,. des

probtèrnes rencodrés qui eptiçæ td écarts;

- la déûnition dtrn nouveau plan de caryagne qut, dans certains cas, s,insc,rit dans un plan

d'amélioration à 3 ou 4 ans;

- te srivi technique et l'évaluation.

A noter que l'application de ces outils cn Aûique sbvère difficile car le conseil de geetion est

inséparable dbne tendance ù lïndividualisation du conseil ce qui le rend souvent très co{ltox. Il n'est

donc pæ une alternative à la wlgarisation de goupe mais part être le rioyen de meftre au poi4
avec quelques e:rploitations représentatiræg des.itinéraires d'amélioration du fonctionnenrent des
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en matière d'aide à la décision sont :
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ses qsnq'rËurù.r,' sr\,u pruËr''urrre

prévisionnel er des éÉs-ôbj-ecdlts intËrmédiak+ qui définissent des points de passage obligés et des

moments où I'agriculteur,pom faire des bl+ * *:. de mezure1 * 
1 

Ot]: 
:y*fi""j:

réi t.s indicateurs qui serviront urx décidonp>; <Unses objectifs généranc"; se'trouvent ainsi fi'

es, qui en fonction d'un chalnp d'événements futurs perçus comme .possibles parcorps de règl 
Ï,oo*ffii: décisions à prendre pourI'agriarlteur, définie pour ch4que ftape du prograrnme, la nature des ,

parvenir ur déroulement soutreite des opérations et la nature des solutions dé rechaqge à mettre en

oeuvre si, à certains moments, ce déroulement souhaité n'est pas réalisable.D

I

* Lc caire dc rqr&entdîon de l'or{anisdîdn du trnail: Très déterminant, parce qu'il permet la

prise en compte du point de vue de I'agriculteur, et la traduction de ses modalités d'organisation du

travail en çrestiofinterprétables par un observateur extérieur en \nre d'un diagnostic et d'une aide à

I'action (Le Gat l9g5), ce cadre Êcilite la compréhe,nsion du proc€ssus décisionnel des agriailtatrs

à partir de la représentation de la réatité dans un cadre à trois nivearx de gestion: les chantiers

(navaux que I'qgriculteur doit effectuer simtrltanément sur une parcelle e,lr combinant main d'oetnne

et matériels nécessaires pour obtenir la perfonnance lui permettant d'arteindre son objectif), les

enchaînements (hgnes de conduite établies par I'agriculteur pour la gestion'de la succession de

diftrents chantie,rs à océcuter dans le temps sur une ou plusiars parcelles) €û les périodes

(découpage de la campagne par I'agrianlteur en phase de priorités différentes) (Chatelin et al., 1990).

2.2.1.2 La gætion comptable dlinancibe
* Læ oatils. piènæ comotablæ: tenir des comptes, une comptabilité, c'est enregistrer les

informations quantifiéæ relatives aux différentes opératio$ que réalise I'exploitation afin de powoir

calculer les prix de revient de ses ,produits et de ses recettes et les dépenses qu'elle effecttre, et

savoir, à périodes régutières, les résultats qu'elle obtient. [,a tenue des comptes suppose des outils

(cahiers ou fiches) qui permeffent de noter toutes les opérations réalisées. Dans la plupart des cas on
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rencontr.e les dpclrmeqs.,*iy tlçs ffi 4Srltggh le cahig de caisse; le catrier dt.!b$?i':lts
. .;. i'

cahiers de crédit.

* Les:éIéments d outils financîerc.' en fin d'exercice, il ept nécessaire de faire le point sur les

opéra{ions de la campagne, c'est à dire déterminer si I'exçloitation s'est enrichie (bénéfice) ou
' 

I . r . \ h 
' -rr,' 

! -,- ^-r^ 2r I I

appauigne qlerte). Pour déterminer cela il faut regrouper lef comptes dans les documents de fin

d'année. Ces documents sont entre autres le bilan et le compte d'exploitation générale. I.e bilan est

une photo de la situation financière d'une entreprise à une date donnée. Le bilan permet de savoir si

on a fait des bénéfices ou des pertes, mais il ne permet pas,de savoir pourquoi. Pour effectuer une

analyse des résultats et prendre des décisions qui pourront les améliorer il est nécessaire d'établir un

compte d'exploitation générale. L'élaboration du compte d'exploitation consiste à récapituler d'une
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d'améliorer les résultats. L'analyse des outils financiers consiste à comprendre les raisons qui

expliquent le résultat obtenu. L'analyse des causes du résultolt obtenu permet d'ouwir des pistes pour

améliorer les rézultats à I'avenir.

2.2.2 La démarche :

La déçrarche adoptée concerne les æce$ de travail suivants: 
I

ll. identification de I'exploitation : composition de la fami[e, niveaux d'éducation et de

responsabilité de la famille, niveau de vie de la famille (consommation journalière, prix de

condiment, etc.)

inventaire des facteurs de production et des autres biens de I'exploitation

établissement du modèle d'action prévisionnel de chaque agriculteur en matière d'organisation des

opérations techniques et des opérations de trésorerie. Ce modèle permet d'etablir un compte

d'oçloitation prévisionnel de I'activité en question.

Inventaire des outils de gestion préoristants et élaboration d'outils de gestion technique et

financière (les outils de gestion élaborés sont rédigés en langue Bamanan et les exploitants ont été

formés à leurs utilisations).

suivi hebdomadaire de I'exécution des opérations techniques et des opérations de trésorerie

restitution et discussions des premiers résultats au pay$ans

établissement du compte d'exploitation réel de chaque activité en fin d'exercice à partir des

informations et donnæs fournies par les outils élaborés

restitution des résultats aux agricultzurs

;
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I serait intéressant;de prendre effectivement en comilte toutes les activités;de I'explditation.

Mais compte tenu du tempp imparti, nous nous intéresserons essentiellement à lr ri{culture qui est la
tl

principale activité pratiquép pendant la période de st4ge. I

2.2.3 Le protocole

t. .. L'échantillon a été choisi dans cinq villages dont quatre en zone

réaménagfu et un en zone non réam énagæ;tous se trouvant dans la zone de Niono. tl s'agit de 17

exploitations ayant une longue expérience de collaboration soit avec IU.R.D.O.C., soit avec le

P.C.P.S. et qul, de manièrelvolontaire ont adhéré à cette première expérimentation.

I

Tabteoil 1 repartition des lplUitotio^ pa,r ?pne d par viltagæ

I,

I
I

I,

l.
t
l_

b. hllecte dcs données : Les travaux de collecte des données zur terrain ont démarré en mai 1997.

Le questionnaire utilisé comporte (voir annexes) :

* desfiches d'information sur lafamille

* des fiches d'irwentaire des facteurs de prùrction (ou fiches de structure)

* desfiches d'irwentaire des autres biens de l'eryIoitation

* des guides d'enErête pour I'élaboration des stratégies dactions prévisionnels

* desfiches de suivi journalier de l'exécution des travww agricoles

* desfiches de suivi journalier des opérations de tréærerie

* desfiches de suivi de Ia prduction ærimale (non intrùrites pour Ie moment)

lÊ des fiches de wivi des matériels agricoles(en test chez 2 prducteurs)

c. M&hodes de calcal dæ donnëæ

* Valoristion des dffirents Wes de main d'æuwe;_Pour la rnain d'oeuwe externe nous avons

fait nos calctrls avec les declarations des exploitants. La main d'oetrwe familiale n'a pas fait I'objet

ll,
I

IL

I

I

I

Tableou 1 repartition des lxploitotiorc par ?pne d par villagæ

Zones Villages Nombres d'exploitations

Retail Coloni (Km 26) 6

Ténégué (N l0) 5

ARP.O.N. Seriwala (Iftn 30) I

Medina (Km 39) 4

Non réaménagée 
I
I

Welintiguila (N 7)
11

Total 5 t7
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forfailaire I

tÊ Valorisation des intrants (semences et engrais) : Les semences auto-produites ont été valorisées

aux prix de revient moyen du kilogramme ie 
paddy: 45 FCFA à I'ON (source URDOC, 1995). Les

semences sélectionnees ont été valoriséer ufr prix de 230 f cfa le kg (prix de la ferme). Par rapporft

au( engrais nous avons établi les comptes d'exploitation prévisionnels avec les prix moyens

communiqués par les paysans qui sont 11000 FCFA pour le sac d'urée et 12000 FCFA le sac de

DAP.

* Cqlcul de I'arnortissement du matériel et des animatæ de trait : Nous avons calculé

lamortissement lineaire sur la durée de vie des matériels non amortis l0 ans pour la chamre et 8 ans

pour les autres matériels de culture atteÉt (évolution des coûts de production URD/OC) N*F

avons pris en compte les frais d'entretien etlde reparation des matériels amortis. Nous avons calculf

I'amortissement des animaux de trait rnl prenant la méthode de calcul utilisée dans f&udè

IER/CIRAD. C'est à dire calcul linéaire zur 75 Yo de la valzur de I'animal et pour 5 ans, 25 % étant

considéré comme la valeur de revente de I'animal.

* Valoristion ùt proùtit : Par rapport au poids du sac de paddy et du taux de décorticage nous

avons pris les chiftes communiqués par chaque exploitant et nous avons pris 125 FCFA comme prix

de vente d'un kg de paddy (source chambre d'agrictrlture).

* Prestations de seryices.' Le battage se Éit par les AV, tes GIE ou les privés avec principalemerft

del11;ç tpes de batteuses: les Ricefan et les Twinfan dont les tarifications sont respectivement ïYo et

Wo du produit brut total.

Les taux de la redevance eau à I'ON au titre de la campagRe 96197 sont fixés àt 43 000 FCFA

par ha pour les zones réhabilitées réaménagees et nouvellement aménagees; 34 400 FCFA par ha

pour les zones non réhabilitees et moyennement dégradées et 4 900 FCFA par ha pour les cultures de

contre saison et le mamîchage.

d" Oaelouæ dïffrculth rencontréæ

o absence dans certaines exploitations de personnes pouvant enregistrer des operations techniques

et financières;

o mésentente et séparation des ménages au sein de certaines e4ploitations;

. difficultés d'enregistrement de toutes les opérations de trésorerie dans les exploitations où le chef

d'exploitation ne détient pas le catrier de caisse.

e Analvse et traitement des données .' Ce travail a eté réalisé de deux manières : le dépouillement

manuel, la saisie et I'analyse des donnees. Les logiciels utilisés sont le traitement de texte WORD

Version 6.0 et le tableur EXCEL Version 5.0; tous deux sous windows 3.1l.
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9.7 IA DIVERSITEDES N{JPLOiiTANONS DA'VS L'ECHANNLLON SUM

Ia diverslté des exploitations agricoles s'observe aussi bien dans lzurs moyens de production que

dans teurl fonctionnement. Comme I'indiquent diffirentes étufles notamment JAI\{IN 1994 et
t-l

COLJLIBA;y 1988. Cependant pour une meilleure compréhensidn de nos rézultats nous ferons une

présentation sommaire des moyens de production et le fonctionnement des exploitations agricoles de

notre échantillon de travail.

3.1.1 Les moyens de production des erploitations agricoles

Les moyens de production d'une exploitation agricole comportent essentiellement : le foncier, la

main d'oeirwe, et les équipements. Nous tenterons de caractériser pes diftrents facteurs.

I

Le foncief I,e foncier d'une exploitation à I'ON recouwe nlusie{s gpes de parcelles. Les parcelles

casiers, ddns notre echantillon, en r.one réhabilitee varient de 2.55 h" à 17 .84 ha par exploitation avec

une moyenne de 6 ha. Une szule e4ploitation de l'échantillon se trouve en zone non réhabilité€

disposant d'une zuperficie de 24 ha. Ainsi 50 % des exploitations ont des zuperficies comprises entre

5et l0 In;37 %desexploitationsontdeszuperficiesde 2à5 haet 13%ontdeszuperficiesde 15 à

25 ha(voir tableau en annexe 2).

Les parcelles hors casiers sont en dehors de I'aménagement mais pouvant bénéficier des eaux

d'irrigatiÇn et de drainage. Ainsi 25 o/o des exploitations de l'échfntillon cultivent des parcelles hors

casiers dont les superficies sont de I à 5.6 ha.

Face aux contraintes d'accès foncier les 4griculteurs s'appuient sur le fermage et le navetane.

Des exploitations agricoles sous-équipées et disposant peu de fonds et craignant l'éviction

s'accordent avec des exploitations mizux nanties. Ainsi 56 % des exploitations ont pris des parcelles

en fermage (entre 0.3 et 5.5 ha).

Les zuperficies destinees au maraîchage sont de petits lopins de terre mais certaines

exploitations augmentent celles-ci en faisant recours au:r rizières.

La main d'oeuvre la force de travail de I'exploitation agricole se décompose en main d'oetrwe

familiale (MOF) et en main d'ozuwe externe (MOE).

La main d'oeuwe famitiale se zuMivise en travailleurs hommes (TI{) et en population active

effective (PAE). L€ TH est défini à I'ON oomme un homme valide âgé de 15 à 55 ans. I-e TH

constitue un critère d'attribution foncière. Le nombre de TH dans I'echantillon varie de 2 à I avec

une moyenne de 4. La PAE représente les personnes agées de 8 à 55 ans et qui sont présentes dans

I'exploitation pendant la campagne agricole. Les PAE varient de 3 à29 avec une moyenne de 12.

La main d'oeuwe externe se decompose en main d'oeuwe permanente, temporaire et en

entraide. Les exploitations agricoles qui n'ont pas assez de TH par rapport à leur zuperficie ont

' lr
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recouri'à la rii" d'oetutre pe lente. Ainsi SO"% Aetjotfgimions possedgrti.q-.epj$11r,geuvres
: t i ," ' . ,..'' . ,.. i

pennanents. I,a main d'oeuwe temporaire et les entraides sont surto-ttt sollicitées pour le repiquage
'':

(arrachage et transpor( de plants, et repiquage proprement dit) et la récoltf (fauchage, mise en

moyettes et mise en gerpier) I,l
Les équipements ils sdnt essentiellement constitués de chamres, de boeufs de lhbour, de hetses, de

charrettes et d'fures. A I'ON le niveau d'equipement est raisonné en terme de <chaîne d'equipement'u

c'est à dire une chamre deux boeufs de labour et une herse. COULIBALY 1996 a résumé la chaîne

d'équipement en une charrue et une paire de boeufs de labour, la herse étant considérée comme

secondaire car pouvant être prêtée sans contre.partie. Iæ nombre de chaîne des exploitations de

l'échantillon varie de 0 à 6, ainsi 30 % des exploitations ont une chaîng 12 % ont 2 chaînes, 20 o/o en

I
I

ont 3 et 25 To enont 4 { O. Un" seule exploitation ne possMe pas de chaîne.

3,1.2 Le Fonctionner{ent des exploitations agricoles
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Le fonctionnement d'une exploitation 4gricole est régit par les interactions entre les diftrents

éléments du rystème, la famille, les moyens de productioq la situation financière, les objectifs fixés et

les choix stratégiques. Nous tenterons ici de caractériser ces diftrentes composantes du

fonctionnement

La stnrcture de ta famille : nous avons choisi de caractériser la famille par les éléments zuivants : la

population totale de I'elRloitation agricole, les niveaux d'éducation des membrls de I'exploitation, le

nombre de ménage, 
' I'autoconsommation journalièrg le niveau de responsabilité du chef

d'exploitation (Voir tableau en anner(e 2). I'es populations totales des exploitations varient de 6 à 43

personnes avec une moyenne de 2l personnes. Ainsi 5A yo des exploitations ont des populations

totales comprises entre 2O et 45 personnes; 25 yo'des exploitations ont des populations de 15 à 20

personnes et 25 o/o en ont 6 à 15. Le nombre de mémge varie de I à 5 avec une moyenne de 2

ménages par exploitation. Dans l'échantillon 75 o/o des familles ont des membres alphabetisés etlou

scolarisés. Le nombre d'alphabétisés varie de t à 3 et le nombre de scolarisés varie de I à 9 par

exploitation. Plus de la moitié des chefs d'exploitation de l'échantillon (62 o/o ) occnpent des

responsabilités dans les organisations paysannes.

La situation financière des erploitations : Elle se caractérise par les créances, les liquidités

d'argent en caisse, les dettes et les stocks.

Les créances sont des sommes d'argent que des particuliers doivent à I'e4ploitation. Au

démarrage de l'étude, 87 % des exploitations avaient des crfunces avec des particuliers. Les

montants variaient entre 20 000 FCFA et I 000 000 FCFA avec une moyenne de 301 990 FCFA.

Ces créances sont essentiellement liées à la vente de ria de véhiculg de produits maraîchers à la

SOtvlACO. Beaucoup d'exploitations espéraient rfuupérer ces créances pour financer partiellement



soàt fffaees dans

des tinçêtes 56 7o
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d'argent en caisse fànfltiale "vangfrt de 15 000'FCFA à 500 000 FCFA aveo une moyênne'de 151 665

FCFA euant aurcaissrrftuleoises 75%des qnloitations y adhèren! les dépôts d'argent fluctuent

entre 2000 FCFA et 350 000 FCFA I

Le mot deffe doit être pris ici au sens large c'est à dire concernant à la fois les crédits et les

arriérés. Ag démarrage de l'étud e, 50o/o des exploitations étaient endettées et les montants variaient

entre l0 500 FCFA et 450 000 FCFA avec une moyenrle de 169 605 FCFA Ces dettes sont

essentiellement iszues de crédits d'intrants, de crédit d'équipement, et d'autres crédits

d'investissement. 
I

Les stocks sont constitués de riz pad{f, de produits maraîchers, d'aliment bétail et de

carburant et lubrifiant. Au d&narrage de l'étude l+AU" des exploitations possédaient des stocks de iu

paddy variant de20 à l0O sacs. Ces stocks étalent essentiellement destinés à financer les diftrents

chantiers de la campagne rizicole.

!
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Les choix stretégiques :

La production : les stratégies de production diftrent selon les objectift que se ftcent les

productegrs. Ainsi 43 % des erploitations commencent tôt la campagne (entre le l0 et le 20 mai)

afin d'avoir un produit primaire qui sera mizui valorisé. La variété KOGONI gltl est utilisée par

BO% des exploitations du fait de sa bonne valzur marchande. t a plupart des eryloitations Q0%)

utilisent ensennble au moirn dzu:r variétés et cela pour prévenir les attaques de virose. Avec

I'atrgmentation du prix des engrais, 44 % des exploitations ont recours à la fertilisation organique

afin de diminuer la dose de DAP.

La commercialisation : On note une diversité de stratégies de commercialisation Ainsi 3A yo

des oçloitations gardent leur riz en stock le vend lorsque le prix au productanr est intéressant pour

financer lzur campagne agricole. Celles qui sont par contre dépendantes des crffits d'intrants des

AV vendent une qnantité importante de riz en fin de camp4gne agricole à des prix peu intéressants

pour s'acquitter de leurs crédits. Après déduction de I'autoconsommation et des dons le reste de la

production est vendu ur besoin

La gestion : Les marges intéressantes dégagees par la riziculture intensive ont perrris au:(

producter,rs de développer la diversification et donc de diversifier leurs revenus. Ainsi les

exploitations ont zurtotrt investi dans l'élwagg dans les prestations de serviceg les immobiliers, le

commerce, et d'autres activités telles que la pisciculture, la maçonnerie.

Ainsi 56% des exploitations possèdent des bovins. Le nombre de tête déclaré varie de 6 à

100. L'élevage fournit à I'exploitation boeufs de labour, flrmier et liquidité d'argent. Il s'agt zurtout
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Dans la plupart des cas le tait est entièrement attribué atx bergers-

1 
Certains exploitants de I'echantillon ont également inveqti dans dp matériel permettant de faire

,-
des pfestations de services. Les exploitations qui font É décorticage représentent ll3 des

exploitations suivis. Le nombre de decortiqueuse varie de I à 2 par exploitation. Une seule

exploitation fait le battage et une autre le transport.

ZS yodes exploitations ont investi dans I'immobilieç mais seule une exploitation tire profit de

ses immobiliers en les mettant en location.

Le commerce, la pisciculture, la maçonnerie sont d'autres activités secondaires pratiquées par

ll
certauies exploitations pendant l'intercampagne' 

I

l*r exploitations ont des initiatives d'investissement{ en dehors du secteur agricole; une

gestiorl rationnelle de ces investissements permettra d'augmentbr leurs revenus.

Des objectifs à affeindre : de même que tous les autres facteurs les objectifs des exploitations

diftrent. On peut les regrouper en 3 grands groupes : techniques, sociales, financières

Techniques : C,est des objectifs de rendement, de sécurité alimentairg d'investissement dans le

secteur extra agficole, d'aggmentation de moyens de production.

Financières : Autonomie vis à vis des structures financières, paiement de crédit avant échéancg

paiembnt d'arriérés, ouverture de compte bancaire. I

Sociales : Creation de GIE, mariage, amétioration de niveau d'éducatiorU accès à des responsabilités

dans les organisations paysannes.

3.1.3 Analyse du fonctionnement des exploitations agricoles

Elaboration des fiches de synthèse : Elles permettent de prendre en compte I'ensemble de la

situation d'une exploitation afin de proposer des voies d'améliorations des rénrltats qui permettront

le développement de I'oploitation.
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PT:25 H:8 F:6 E
Ménages : 3
Scolarisés : 3
Alphabétisés : 1

Consommation :4.5 kg de iz
décortiqué et quelque kilo de

mi{our
Condiments : 1l100 fcfa/mois
Responsabilité CE : Président de la

caisse FDV du village

Chamtes:2
Herse: 1

Bozufs: 5

Charrettes;2
Ânes: 2

TFTE:7
PAE: 14
MP: I

SC: 3 ha
DC: 1.5 ha
HC:0
MCG: 0.5 ha
Location: 5 ha

FDV: 150000 fbfa
caisse familiale:
500000 fcfq
sacs de paddy,l 18

bovins, 5 ovi

une constr. à Niono,
une decortiq. véhictrle
de transp. 2 motos et
I vélo, I mach. à

coudre, 13 bovins

diversification des activ.

ftuipement et main

d'ozuwe zuffisant/suP.
bonne situation financ.
niveau de responsabilité
du CE

zuperficies insrffisantes
par rapport à la PAE
problème
phytosanitaires

SC 96 :3.2 t I t:nProd: 9.6 t (virose)
DC 96 : 2.93 tlha Prod: 4.39 t (virose)
cs96:
MCG 96 : 950 000 fcfa
Transport: plus de 500 000 FCfA/an
Decorticaqe: assez rentable

location de terre, utilisation de semences autoproduites
(garnbiaka) âge des plants au repiqu4ge:2ljours. Pour I ha:

2 sacs de DAP et 4 sacs d'urée. Decorticqge' transport
Niono Segou, production contractuelle de tomate.

-vente de tomate à la SOI{ACO,
-conservation d'échalote et vente si prix ru prod. intéressant

-stockage de ruet vente si prix au prod. intéressant afin de

o rendem€nt ra:8 tonnes à I'ha
o développer le transport
o rentabilise le mæ<imum possible la

decortiqueuse

-autofinancement de ses intrants
-planification de la main d'oeuwe pour I'execution des

différentes activités
-dispose d'outil de gestion: cahier de zuivi de la decortiq.

pxploitation asss stable et pouvant Ésists au aleas. Sa politique de production est bonne la pra.rve en est que la

destruction des rizières par la virose Ia campagne dernière n'a pas fait d'inoident considérable, ls relève ayent été

aszuree par les autres activités. Mais elle pourra consolider scs acquis par une maitrise des outils de gestion mis à

sa disposition. Dans le but de ma:<imiser ses profits, elle pourra faire une intensification de son élevage afin de faire
..-- ---l-.-.:-- l-:.:!-- -....-^ ---l-.^l-- ,t- -.:--l-li
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loue 5 ha. Comme choix stratégiques, çette e4ploitation a diversifié ses activités (maraîchagg

décorticage, transport) afin d'augmenter 
fes 

sources de revenus. Elle utilise les revenus des autys

activités pour financer la campagne rizicqle. Compte tenu de son niveau d'éducation nous pensdns

qu'elle peut atteindre son objectif de développement du transport et du décortic4ge avec les outils

qu'elle dispose. Elle est suffisamment équipée et sa stratégie de production est bonne; apparemment

elle peut atteindre son objectif de rendement. Cependant elle est confronté à un problème de virose

donc pour qu'elle atteint son objectif de rendement il faudra qu'elle trouve une solution à ce

problème. Ainsi la virose demeure une contrainte majeure pour cette exploitation.
Itl

3.2 DES OUTILSDE GESTTON POUî UN FONCT,oNNEMENT EFFTCACEDES 
I

âplLorrATtous AGRrcorEs | 
|

Dans le souci de rendre plus perfonhante leurs exploitations certains chefs d'e4ploitations oht

de leurs propres initiatives élaboré des outils de gestion (Voir modèles en annexe 4). C'est dans ce

même but que nous avons proposé de nouveaux types d'outils.

Ce chapitre comporte un inventaire des outils identifiés au niveau des exploitations et

I'analyse de lzur mode d'utilisation; la présentation de nouveaux outils et I'analyse de leur utilisation

par les agricultzurs. 
I I

3.2.1 Iæs outils de gestions identifiés au nivcau des exploitations :

Tableau 2 : inventaire des outils de gestion trouvés chez les producteurs

Outils Utilisation Objectifs visés Nombre d'utilisateurs

Agendas Enregistrement crédits,

créances dettes

Gestion des crédits et

dettes 3

Cahiers Décorticage, battagg

trésorerie

Gestion decorticage,

battage, trésorerie '7

Bloc notes Réunions PV 4

Calendriers Point4ge des dates

importantes du

calendrier agricole

Gestion du calendrier

de travail 5

Feuilles volantes Pointage de la main

d'oeuwe occasionnelle

Enregistrement des

coûts de main d'oeuwe 2

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Au couro des cnquêtes nous arons invertoriq les outils de gestion existsûs ?u aândcsioploitrtiolg i
agricoles. A ib$i de cêt iff/entaire, nous arons découvert que plw des ,3 der exploitations nrivies

disposaient de leur propre ortil (répertoriés'dans le tableau). i

pôrgli les outils identifiés chez les productars, les cahierq sont les plus importants. Sclon les
I

objeoti8 ides détenteurs les cahiers sont utitisés pour eoregish+ des informatioûs opémtionnellcs.

Ces opérations sont ess€ntiellement de deux nafirres à savoir les operations de tr&orerie a des

opérations techniçes. On rencomre e,es€otiellem€nt 4 tlpas de cahis: Iæs cahiers de sdvi des

decortiquanses, les cahiers de suivi du battage, l€s cahiers de suivi de la tr&orerie les câhiers de

zuivi des opérations techniques.

Iæs cahiqrs de suivi des decortiqueuses sont rencontrés chez 4 producteurs. Un oPloitant réalise les

comptes p'oçloitations de son décorticage. Cet e,eloitânt Wi aldanr decortiqueuses nous a confié

qu" * { decortiqueuses ne sont pfus assez rentables. Il a ainsi pu montrer qve 75 To des recettes

vont arxlclarges d'oçloitations. Il pense que sarle ta vente du {ous produit du décorticage c'est à

dire le son est rentable.

Iæ cabier de orivi du battage est identiûé oh€z 2 €rçloitantq il comient les dates de batt4ge, les noms

et prénoms des clients, le nombre de sacs de paddy bamr" la tarification

Iæ cahier de suivi des opérations de trésorerie eC idqtifié cha un producterr. Ce cahier cst la copie

conforme du cahier de caisse çe norrs avons prcpod pour la gestion de la trésoroie. Iæ détcnteur
I

est un uicien lycéen et est irnpliqué dans la gestion du ccntre de sànté communortaùe du vi[age.

Le cahier de suivi des opérrtions tcohniques p€rmet de noter c€rtain€s dates inportames telles çe
les dates de senris, les dates de repiçagq tes datæ d'épandage des engni$ les drtes de récolte le

rendernerf et la production, les coûts des infantg de la main d'ocurrre et tout urtre coût de

production A partir de ce cahier une oçloitation parvicd à éttblir s€s compûcs d'oçloitcion par

paroelle.

Nous avons été surpris par la rnuttinrde d'ortils de gestion inræotoriég il s€oble donc que c€rtainca

orploitations nrivies sont on avance plus que d'artres par npport ù I'utilisation d'ortils dc gestion

C€eqldant l'enregistrenrern des opérations drns les outils n'était prs frit sy*éaratiquerrem. Lcs

informations recueillies ne sont pas forcement traitées elles manqucnt d'aitslJFe. Ces outils scrvcrt

plus de pièces justificatives que des rro5rcns d'arnéliorations des résrltats des oploitations. Pqtr que

les outils soit utiles, il est nécessaire d'anatyser, de donner un s€ns aux donnécs atn quc le clcf

d'oçloitation puisse purdre des décisions qui pcnnettront la rfussite et le déræloppemcnt de

I'orploitation

!,
J'r



Norrs avons utilisé les oltils dç,ge$tion prévisionnelle,et.nous qvolls ensuite proposé deux outils
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d'enregistrement des informations opérationnelles aux olploitations suivies

Les outîIs de gestîon prbtsonnelle; ce sont les calendriers de travail prévisionnels, les budgets de

financement prévisio*et{, les comptes d'exploitation prévisionnels.

o Les calendriers de travail prévisionnel ressortent une planification de toutes les opérations

techniques (du semis en pépinière à la récolte). La consultation de ce calendrier au oours de la

campagne permet à I'exploitant de savoir où il en est p{ rapport à sa programmation afin de

pouvoir apporter des ajustements pour respecter son programme.

o Le budget de financement prévisionnel est un outil qui sert à déterminer au prealable les sources

et les modes de finanfement des diftrents chantiers. Comme le calendrier {e budget permet à

l'exploitant, au courrldr la camp4gne, de veiller à ce que la caisse soit $urnie pendant les
I

I

périodes critiques de fifrancement des chantiers. 
I

o Le compte d'exploitation prévisionnel permet d'estimer toutes les charges de production afin de

dégager le résultat attendu. En fait ce compte permet à I'exploitant d'évaluer la profitabilité

prévisionnelle de I'activité

Iæs outils d'enregistremcnf (voir modèles en annexe 5) ce sont le cahier dlenregistrement des

opérations techniques et le cahier d'enregistrement des opérations de trésorerie ou cahier de caisse.

Le cahier d'enresistremcnt dæ onérotions dc tr&orqîe ou cahier fu coÏsse: c'est un cahier trace

en cinq colonnes. Dans ces colonnes se trouvent les dates des opérations, la nature où le libellé des

opérations, les e,ntræs d'argent ou recettes, les sorties d'argent ou dépenses, les soldes qui sont les

diftrences entre recettes et dépenses. Les soldes renseignent zur la disponibilité d'argent en caisse,

ils sont toujours positifs logiquement car on ne peut pas dépenser I'argent qu'on a pas.

I* cahiq d'enrepistrernent d6 on&otiorrs techniouæ: C'est un cahier tracé en huit colonnes

comportant les dates des opérations, les parcelles sur lesquelles se déroulent les opérations, la nature

des activités, les superficies travaillées, la rnain d'oetrwe utilisée, le nombre d'attelage utilisé, les

quantites d'intrants utilisées, la quantité de récolte obtenue. Ce cahier permet d'enregistrer du jour

au jour toutes les opérations techniques.

Anallse de l'utilîsûîon delç outîls oar læ asrûculturt: Les outils de gestion proposés sont utilisés

à diffirents niveaux par les agriculteurs. Ainsi nous avons apprecié les niveaux d'utilisation de trois

manières ceux qui ont une bonne maîtrise des outils, ceux qui maîtrisent de manière passable et ceux

qui en ont une mauvaise maîtrise.

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

\\

I
I

I
i
t'

I
I

I

I



t

',..--:.'.'. - :

a une @hérence entre les recettes et les dépe4ses (la situation des soldes). I,es exploitations qui

maîtrisent passablement le cahier de caisse reqrésent ent 37 % apparemment elles ont compris le

mécanisme de remplissage mais on note très sluvent des incohérences, c'est à dire les dépenses se

trouvent zupérieures aux recettes de telles sortes que ces exploitations se retrouvent avec des soldes

négatifs. Celles qui ont une mruvaise maîtrise représentent aussi 32% les opérations de trésoreries

ne sont pas enregistrées de rnanière systématique. '

l"
l''

I

I
I

t
I
I

I

t
I
I
I
I
I
I
I
I

Tableau 3 Niveaux d'utilisation des outils de gestion par les exploitants

Exploitations Cahier de caisse Cahiers de suilvi technique Niveau de responsabilité des CE

a1 | + +

a2r # +l

a3 + +

a4

a5

b # *

c1 + +

c2 # ï
*

c3 # # t

cA

c5 # # *

d1 + +

d2 +

d3 + + *

d4 + *

e + t

r+ : bonne maîtrise; + : maîtrise passable; - : mauvaise maîtrise; * :assure des resposabilites

1[ 
*' rry

I

I-a gestion de I'organisation du travail : Les exploitations qui ont une bonne maîtrise de cet outil

représentent 3 ! o/o elles enregistrent correctement du jour au jour toutes les opérations techniques;

50 % des exploitations ont une maîtrise passable et 19 Yo enont une mauvaise maîtrise.

Comme le montre le tableau III les chefs d'exploitation qui ocanpent des responsabilités dans

les organisations paysannes ont une bonne maîtrise des outils de gestion. Cela s'explique
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ts d'enr;gistrement d; donné&; pour la gestion de I'organisation'

iDetx producteurs font enregistrer les opérations de, trésorerie par d'autres membres de

l'oçlqitation. IÆ chef d'oçtoitation qui g&e les flux ne donne pas toutes les

infornrlations et celui qui tient I'oufl à par de les lui eunan{er par oainte de ne pas ehe trsité de

contrôlanr du chef d'orploitation Au niveau de deux @loitations il y a une r&icence des

dêenteurs des outils à donner toutes les informations c'€st p€ut être parce ç'ils ne oomsissêot pas

l,intéét que peut avoir les outils, ils n'od jemais puticipé à des séances de réunion ou de restihrtion'

ils se font toujours représarter par d'autres posonnes de I'orploitation' Ces derx nisons opliquent

essentiellenrent la maîtrise passable des o$ils.

I n ,,'uu*ir. maitrise des outils est essentiellernent duf a un problàne de fornration' En Êit

u oif* a'eou".tioo de ces che& d'€Nploitations ne nermeitent pas une teûue correcte des outils

d" g.Jtio*. Ces che& d'@loitations fod gâéral€metrt rehrplir leurs outils par des posonnes

oC&ieures à I'oçloitation. C€s chÊ& d'oçloitations avouent qu'ils ne souluiters pas dévoiler

certaines infornrations seosibles à d'antres personnes surtout si ces pers{mnes sont du nême village

qu'eux. Trois ogloitations sont dans cette giruation

Nous avons d€madé ax productars de préciser I'impact que les ortils p€uvefr avoir sur

leurs orploitations. Entre urtres étéme4s de réponse on p€llt retenir :

- bs lûils de gestion p€rmettcnt une meillq'e appréciatiod de la situation dlne orploitation par

rapport à ses atouts et contrrimes (3 cas).

- les outils de gestion permatem une meilleure organisation du travail (3 cas).

- les outils de gestion créent la codance ertre le3 merùres dtrne orptoitation (4 cas)'

- les outils de gestiot pqætteût de confiôlcr les dépeoses ct les recettes dllne eryloitation (7 cas)'

- lcs outils de ge$ion pcrn€ttetr de E'€odre des bomes décisions cn terme rertabilité des diftrcme's

activités de I'oçloitation (3 cas).

on pant donc pcoser que malgré les difrorltés rencontrées, lec paryrans voied &ns

I'enregistrcment des données un certain ic@t.

3.3 IA MAITRISE DES OUNLS DEGESNON

3.3.1 L'analyse des calendriens de travail

3.3.I.I Læ calendtÛa's prévûsionnels :
Nous avons mis en évidence une programmation des diftrents chantiers par chaque agrictrlteur'

Mais elle se fait de manière implicite. Nous avons établi avec châque agricultzur son programme

d,action prévisionnel ce qui nous a pennis de reconstituer leurs calendriers de travail prévisionnel' La
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progrunmes plus ou moiûs coh&€ûts laisscnt p€lr de place aux aléas. Et il prcposê d'ânluer la

composante gestion de,l'alâ A de t'incertitude et ses conséqucnces sur lp dérud€m€nt des

calendriers de travai! à @vers 2 actions complânentaires à savoir la valorisation,des sivis etrectués

durant la canrpagne a l'$tilisafion de sinnrlations prenrnt €n compte ditrér€nts sd&Hios climatiçes

et d'organimtion. Nous adaptons la même décrarcne que lui à la ditrérence que notre éûrde tede

d'intrigrer à la programmation des calendriers un conseil en gestion aux ptoduct€ttrs. Une anal$e des

écarts entre les programtnations et les réâtisations nous permet d'ournir des voies d'amélioration des

résrltats de la campagne future.

Ici I'analyse des calendriers de travril prévisionnels se portera srr dæ poitrts saillants.

Tableau 4 : quetques plints saillants des calendriers de travail prévisionnels

Exploita
tions.

début de I

campagne
âge des plants
Prévu

dose DAP
orévue

dose urée
prévue

oQjectifs de
rendements

a1 25+nai 28 150 200 q

a2 20iun 25 150 200 6

a3 25-jun 25 100 250 6

a4 1 2+nai 25 100 20c 4,5

a5 20+nai 25 100 20c 6

b 20-iun 25 100 150 4,5

c1 01-iun 27 100 200 I
c2 20-mâi 20 100 250 E

c3 11-mai 25 100 150 6

cA 30jun 24 100 250 6

c5 20+nai 30 100 200 6

d1 1 Sjun 25 100 250 7,5
d2 20+nai 24 150 200 E

d3 01jun 25 150 200 q

d4 17+nai 25 150 200 4.5
El 2C)-jun 25 100 200 I
m€x 30 150 250 I
moy 25.18 1 15,62 206,25 6
min 20 100 150 4,5
écart type 2,O7 23,93 30,95 1.16

t

Exemple de proerrammation de la campagne agricole : cas d'une exploitation disposant 4 ha de nz 2

boeufs de labour, une chamre et une herse. Le nombre de TH est 2 et la population active effective

est 14. Le programme prévisionnel du chef d'ocploitation est :

- utilisation de 200 kg de semences sélectionnées (variétés KOGOM glll) soit 50 kg de semences

par hq

- le semis en pépinière est préw vers le Z0juin;I
I
Itj
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- t5 jours api'ëittë"fbioit en iepiniere (*it le S'juillet) il prévoit.,deicom$encerr:le labour et lp

hersage. La perfonnance de ces chantiers est I ha pour une semaine. Il fait un setrl labour;

- son objectif d'âge des plants est 25 jouçs; et il espère recruter des groupes de jarne pour faire le

rePiquage; | , . ... I

- une semaine après le repiquage, il appod" 100 kg de DAP par ha; 15 jours après cet apport il rfet

50 kg de DAp et 100 d'urée. En fin il apporte 100 kg d'urée par ha à I'initiation paniculaire-

- son objectif de rendement est 6 tonnes de paddy par ha.

Nous pe6ons que la qualité et le potentiel productif de sa variété pzuvent lui permettre

d'atteindre son objectif de rendement. Pour labourer ses 4 ha" cet exploitant doit nécessairement faire

4 semaines soit 28 jours or il envisage de,commencer les travaux du sol 15 jours après le semis en
l.rl

pépinière. Donc s'il doit terminer d'abord pon hbour et son hersage enzuite commencer le repiquape

il aura des plants de 43 jours ce qui est infompatible avec son objectif d'âge des plants. La strat$e

d'ajustement de I'incohérence de cet explôitant est le decalage des dates de semis des pépinières len

fonction des perfonnances des travaux du sol. Il pense que son mode et sa dose de fertilisation son

cohérent avec son objectif. La dose d'engrais utilise est cohérente mais la cohérence du mode

d'apport reste à vérifier.

pour les autres exploitations; par rapport atx dates d'apport des engrais, on note que

* 25 7o des exploitations apportent le DAP immediatement après le repiquage;

* près de 20 Yo desexploitations I'apporteht à 3-5 jours après repiquage

'r 55 % des exploitations apportent IeDAP 7 à l0 jours après le repiquqge.

On note aussi que 25 o/o des exploitations apportent le DAP en deux fractions; une (213) après

repiquage et une autre (l/3) avec la première fraction d'urée.

La période d'apport de la premiere tranche d'urée est raisonnee en terme de nombre de jours après

I'apport de DAP. Ahsi 62 % des exploitations apportent cette première tranche 15 jours après

I'apport de DAP. Environ44 % des eryloitatioffi apportent la seconde tranche d'urée à l'initiation

panictrlaire et le reste I'apporte à partir de 15 àzsjours après la première tranche.

L'analyse de ces quelçres points saillants des calendriers de travail prévisionnels nous amènent à

réflechir sur I'adéquatiorç c'est à dire la cohérence de la programmation avec les objectifs fi:rés.

Choix des variétés : detrx exploitations utilisent des variétés précoces (IR36 et RPKN2) zur

une fraction de leur foncier pour des raisons de sécurité alimentaire. Cependant ces variétés ont des

potentiels plus faibles que les autres. Pour les autres exploitations nous pensons qu'il y a une

coherence entre les varietés et les objectifs de rendement.

L'installation des pépinières se fait généralement en début de campagne. Après cette

installation conrmencent les travaux du sol c'est à dire les labours hersages nivelages. Compte tenu

des perforïnances de ces chantiers (en moyenne 0.2 ha par jour et par attelage pour le labour) les
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(t9 u1 nous rparaissaient,

incohérents. Interrogés sur la questioq iei p.ffqiis pensent que cela ne fiose pas de problème dans la

mesurp où ils peuvent faire plusieurs pépinières à des dates diftrentes. Donc il srtffit de décaler les

dates 
1de 

semis des pépinières en fonction des performancÊs de travail. C'est ce qui e,lrplique
I

certai{ement la multitude de pépinières rencontrée chez les efploitants. Par rapport au repiçqge, il

est difficile de juger si le programme est cohérent, car ce chantier peut se faire en un seul jour somrne

en plusieurs jours. En fait tout dépend de la disponibilité et du tlpe de main d'oeurrre employe.

En ce qui concerne la fertilisation : nous remarquons qu'il y a une similitude entre les doses

d'engrais utilisées par les exploitants et celles recommandees par le projet Retail. Ce qu'on note par

ailleurs est la diversité des périodes d'apport et des modes de fractionnement et chaque exploitation
Ir

sembl{ être convaincu que sa formule est la meilleure. En toù cas nous savons que les principales,'l
cause{de baisse de rendement à I'ON est le repiquage de nlantp trop âgés et le retard de I'apport des

engrail. Nous savons aussi que I'azote est le pivot de la nlrtrition minérale et que les périodes

critiques de I'alimentation azotée du riz se situent au moment du tallage et à celui de I'initiation

paniculaire.

Nous concluons que I'incohérence des calendriers se situe due aux périodes d'apport des engrais.

Car les engrais ne sont pas apportés aux périodes critiques de la nutrition minérale des plants c'est à

dire au tallage et à I'initiation paniculaire.

lt
3.3.7.2 Læ calendriqr réels :
Les informations opérationnelles collectees du jour au jour dans les cahiers d'opérations techniques

nous ont permis de reconstituer les calendriers de travail reels de chaque agricultzur.

Notre analyse portera zurtout zur l'âge des plants et les doses et périodes d'apport des engrais. Nous

justifions ces choix par le frit que les principales causes de baisse de re,lrdement à I'Office du Niger

sont le repiquage de plants trop âgés et le retard dans I'apport des engrais.

Age dæ planr- au rqiqaage:. comme I'indique le graphique ci-dessous on note des écarts e'ntre la

programmation et les réalisations. A part une seule (c5), aucune exploitation n'a pu réaliser son

replquage à l'âge des plants prérnrs. A en croire atx exploitants ce retard accusé par rapport à l'âge

prérnr serait dû à une disponibilité de main d'oeuwe pour le repiquage. Donc la disponibilité de rnain

d'ozuwe devient un facteur limitant ur respect de la programmation.

I
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Lafertilisation :

Comme le montre le graphique ci-dessous nous notons des écarts entre les prévisions et les

réalisations. Là €ncore, comme pour l'âge des plants, nous constatons que les programmes prérnrs

par rapport à la fertilisation sont loin d'être respectés. Les raisons évoquées par les exploitations

pour le non-respect de lzur programme sont entre autres :

I
I

I

Graphique 2 les doses de DAP
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L'élévation du coût des intrants : le sac de DAP a passé de 12 000 FCFA à 13 720 FCFA et celui

d'urée de l0 250 FCFA à I I 480 FCFA cette année. Cette augmentation du coût des intrants a
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provoqué une diminution des quantites,d'engrais que certaines oçtoitttioru''irenaient d'habitude.

Ainsi Z exptoitations ont diminué de moitié la quantité dq DAP qu'elles avaieff prérnr.

La non solvabilité de certains agriculteurs : deux exploitations qui n'avaient pas pa7é leurs crédiæ

d'intrants de la campagne dernière f'ont 
pas bénéficié d'intrants de la part de leurs AV. 

JCes
| - ..r , --.--tr t I

exploitations n'ont pas apporté Ae ôap (comme manière d'ajustement il ont apporté de forte

quantité de flrmure organique). Quant à I'uree une exploitation a vendu ses bozufs de labour pour

la payer, en espérant payer d'autres boeufs après la campagne.

L'AV d'un village est en impaÉ donc les exploitations de ce village qui n'étaient pas afrliees à un

GIE n'ont pas eu d'engrais. C'est ainsi qu'une autre exploitation n'a pas pu avoir les engrais à

temps; elle n'a pas pu apporter de O,|f et I'urée a été apportée au moment de la floraison. 
I

Conclusion sur les calendriers Ae travm I I

Age des plants au repiquaee : C'est ,n {'intpirant 
des travaux antérietrrs menés sur le repiquagt O"

riz (Matzushima" 1996, fuigladette et trRD que les chercheurs de I'IER ont proposé à I'ON de

rnrlgariser 2l jours après semis comme âge optimum des plants au repiquage. Ces travaux srgnalent

qu'on enregistre une baisse du potentiel de rendement du riz repiqué après le déclenchement du

tallage qui commence à partir de I'apparition de la quatrième feuille variant elle aussi selon les

écologies et les saisons. Dans les conditions écologiques de I'Office du Mger, pendant I'hivernage,

les plants de riz sont au stade 3,4lsuilles 2l jours après le semis (IAI\{IN,1994). Ainsi, pour les

plants qui séjournent longtemps en péplnière, le blocage du tuilage à cause de la forte densité des

plants entraîne des pertes de talles, donc une rédustion du rendement potentiel. Des solutions dites

de rattrap4ges existent mais elles ne permettent pas de combler le déficit : apports zupplémentaires

d'engrais qui favorisent I'apparition de talles tardives; augmentation de la densité de repiquage.

Fertilisation : un apport d'urée ur tallage et à I'initiation paniculaire a beaucoup plus d'effet zur les

rendements. Le cycle de développement des variétés est une caractéristique genotlpique même s'il

p€ut être modifié par certaines conditions extérieures. Ainsi on retiendra à panir du semis les debuts

de tallage et I'initiation paniculaire :

* Pour les variétés précoces (90 à 105 j.) : début tallage 18-20 j. Initiation paniorlaire 45-55 j.

* pour les variétés à cycle intermédiaire (l 15 à 130 j.) : début tallage 18-20 j. Initiation paniculaire

s5-75 j.

* Pour les variétés tardives (130 à 150 j.) : début tallage l8-22j. Initiation paniculaire 75-85 j.

Ainsi nous proposons aux productetrs les cycles de développement des diftrentes variétés

qu'ils utilisent conrme points de repère pour la fertilisation.
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3.3,2 L'analyse des budgets de financement de la riziculture
Les budgets de financement sont relatifs aux modes et aux sources de financements des

différents chantiers au cours de la cirmpagne. Ces financements qui sont parties intégrantes des coûts

fe Rroduction concernent essentiellement les semences, 
]es 

engrais et les services extérieurs. Avec le

fnodèle d'action prévisionnel, nous avons établi avec chhque agriculteur son budget de financement

prévisionnel. Les budgets de financement réels sont établis à partir des informations recueillies par

I'outil de gestion de la trésorerie (le cahier de caisse).

3.3.2. 1 Les budgets definancement prévisionnels

La plupart des exploitations (7 5 %) prévoient d'utiliser les semences autoproduites.

Seulement 25 % des exploitations envisagent de payer des semences sélectionnées. Les semences

autoproduites ne nécessitent pas directement des coûts rhais leur valorisation est indispensable pour

l'élaboration des cornptes d'exploitation, c'est pourquoi nous les avons valorisés (voir méthodes de

calcul des données). Pour les exploitations qui programrnent I'utilisation des semences certifiées (230

FCFA/kg), les sources de financement sont les ventes de n , de produits maraîchers, et les

disponibilités d'argent en caisse familiale.

Par rapport aux modes de financement des engrais, 7 5 oÂ des exploitations prévoient de

prendre I'engrais à travers les AV ou les GlE. Ces crédits sont payés en fin de campagne. Les

exploitations qui envisagent un autofinancement partiel ou total de leurs intrants représentent 25 oÂ.

Les sources de financement sont les ventes de riz en stocks, I'argent disponible en caisse familiale ou

villageoise, les emprunts.

Les budgets de financement des services extérieurs sont programmés diftremment selon les

exploitations. Il faut entendre par services extérieurs, dans notre contexte, les coûts de main

d'oeuwe pour le repiquage (arrachage et transport de plants, repiquage proprement dit), le

désherbage, la récolte (fauchage, mises en moyettes, mises en gerbier). Pour I'arrachage et le

transport 69 % des exploitations prévoient de faire ce travail par la main d'oeuwe familiale et le reste

envisage de le faire par les salariés. Les sources de financement sont les revenus d'activités para-

agricoles (decorticage par exemple), les ventes de nz en stock et de produits maraîchers. Les coûts

de ce chantier varient de 7 500 FCFA à 15 000 FCFA. Toutes les exploitations désirent faire

totalement ou partiellement leur repiquage par la main d'oeuvre externe. Les coûts prévisionnels de

ce chantier varient de l0 000 FCFA à 20 000 FCFA et les sources de financement sont les

disponibilités d'argent en caisse (2 cas), les ventes de nz en stock (7 cas) les ventes de produits

maraîchers (3 cas), 4 exploitations désirent faire ce chantier à crédit. Deux exploitations veulent

recruter de la main d'oeuvre pour le désherbage; les autres préferent faire ce chantier par la main

d'oeuvre familiale. Une seule exploitation programme de faire sa récolte par la main d'oeuvre

familiale et les autres veulent la faire par des salariés. Les sources de financement sont les caisses
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familiates (5 cas) les ventes de ru et de produits maraîchers (6 cas). Quatre exploitations veulent

faire ce service par des salariés à crédit.

Conslusion : cette programmation des budgets de financement permet aux e4ploitants de réunir les

ressources nécessair{s afin de mieux préparer les financements des diftrents chantiers de la
I

ll
campagne.

3.3.2.2 Les badgets definancement réalisés

70 yodes exploitations ont utilisé de la semence autoproduite, une exploitation a paye des

semences sélectionnées en vendant du riz en stock et trois exploitations ont payé leurs semences

après vente de produits maraîchers. pour I'arrachage et le transport, près de 75 % des exploitations

ont fait faire ce chantier par leur main d'oeuvre familiale. Les autres (25 %) gnt recruté des salariés

pour ce travail et les s[u."", de financement sont les ventes de riz et de produils maraîchers'

pour les budgets de financement du repiquage, près de 44o/o des exploitations ont

vendu du riz en stock pour le financement, 30 Vo des exploitations ont pris des salariés pour faire ce

chantier à crédit. Les autres I'ont financé à partir de I'argent qu'ils avaient en caisse familiale ou

villageoise.

par rapport aux modes d'acquisitions des engrais, 3l % des exploitations ont fait de

l,autofinancement les sources de financement sont les disponibilités d'argent en caisse et les ventes

de stocks. Les autres exploitations (69 oÂ) ont eu leurs intrants à travers les AV et les GIE'

Tableau 5 récapitulatif des principaux postes de financement

Postes de charges Prévisionnels Réalisations Ecarts

Semence autofournie 75% 70% 5 o/o

Semence sélectionnee 25 o/o 30 o/o 5Yo

Engrais achetés 25 Yo 3l o/o 6 o/o

Engrais pris à Crédits 7s% 69% 6%

Repiquage comptant 80% 69% ll oÂ

Repiquage à credit 20 o/o 3t% ll o/o

Comme I'indique le tableau ci-dessus nous constatons des écarts par rapport aux types de

semences utilisées aux modes d'acquisition des engrais et aux modes de réalisation du repiquage' 30

% des exploitations ont utilisé des semences sélectionnées contre 25 yo préw, ceci s'explique

probablement par I'intérêt que les paysans ont accordé aux semences sélectionnees. Par rapport au

repiquage; 69 % des exploitations ont réalisé ce chantier au comptant contre 80 o/o prévv' on avait

signalé (voir situation financière) que beaucoup d'exploitations comptaient sur leurs créances pour
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financer lanr repiquage. L'ecart accuse par rapport à la programmation serait dû au non paiement des

créances de certaines exploitations. Pour les engrais 31 % des o<ploitations ont fait de

I'autofinancement contre 25 o/o prévÛ. Cet écart s'ocplique par le fait qu'urp exploitation n'a pas

bénéfrcié de crédit d'fnerais de la part de son AV parce qu'il n'avait pas palé ses crédits de la

campagne demière. iomme manière d'ajustement cet exploitant a vendu sés 2 boeufs de labour

après les travaux du sol pour payer ses engrais au comptant tout en espérant payer d'autres boeufs

après la récolte.

Les budgets de financement sont importants à plus d'un titre. Une comparaison des budgets

prévisionnels aux réalisés permet à I'o<ploitant, au cours de la campagne, d'évaluer les niveaux de

réalisation et d'apportfr les ajustements qui s'imposent. Cette analJse des budgets de financement a

pour intérêt de mieux frogrammer 
le financement de la campagne à venir'

3.3.3 L'analyse financière de la riziculture:

3.3.3.1 Les comptes d'qloitation prévisionnels (wir annæe 7)

L,aablissement des comptes d'exploitation nous permet de connaître les résultats attendus des

exploitations. Afin de pouvoir faire une comparaison de résultats entre les différentes oQloitations,

nous avons établi des comptes d'exploitation par ha. Pour I'obtention du résultat global il suffit de

multiplier ce résultat par le nombre d'ha.

Les produits à I'ha :

Les produits sont des ressouroes céees par I'exploitation dans le cadre de son fonctionnement

normal. Ils engendrent des enrichissements de I'o<ploitation. Dans notre cas le produit représente la

quantité de iz paddy obtenu après le battage. Pour l'élaboration des comptes d'exploitations nous

avons valorisé ces produits (voir métlrodes de calcul des donnees). En fonction des objectifs de

rendement de chaque orploitation les montânts des produits bruts varient de 562 500 FCFA À 1000

000 FCFA avec une moyenne de 726 6/,0FCB{- Il est évident que ces montsnts des produits soient

proportionnels aux rendements prârisionnels.

Iæs chargcs à I'ha :

Les charges correspondent à des consommations rendues nécessaires par le fonctionnement normal

de I'o<ploitation. Il s'agit d'emplois déûnitifs qui constat€,nt des appauvrissernents de I'exploiation'

Nous avons retenu essentiellement detrx catégories de charges. [æs charges variables ou

opérationnelles qui dépendent directement du proces$s de production (semences'

engrais, main d'oeuwe occasionnelle redwances battage) et les charges fixes ou de structure qui ne

dépendent pas directement du processus de production (redwance eau, amortissements, main

d'oeuwe permanente, fermages c'est à dire les capitaux fonciers). Les montants des charges des
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exploitations de l'échantillon varient de 148 350 FCFA àL 275 345 FCFA avec une moyenne de 233

300 FCFA (voir annexe 7 pour les diftrents postes de charges)'

CT : CV + CF (Ct = charges totales en f'CFd CV : charges variables; CF = charges fixes)

I

Graphique n"4 Dispersion {es coûts de production/ha
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Lcs prix de revient du kilogramme de paddy :

Nous avons calculé les prix de revient du kg de riz paddy en divisant les charges totales par les

objectifs de rendements estimés en kilogramme. Le calcul du prix de revient du kg nous permet

d,analyser les coûts élémentaires de production, cette analyse permet de faire une certaine économie

dans l,exploitation car la connaissance des prix de revient permet d'avoir une idee pour la fixation

des prix de vente du produit. Iæs prix de revient du kg varient de 30 à52 FCFA avec une moyenne

de 40 FCFA.

pR: CTIR (pR = prix de revient du kg de paddy en FCFAlkg; R = rendement en kg)

Graphique no$ Dispersion des Prix de revien$ du kg de
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Les revenus agricoles à It ha :

Ils représentent les diftrences entre les pçoduits et les charges totales. Les montants des revenus

agricoles sont inversement proportionnelsl à ceux des charges totales. Ainsi pour maximiser cls

revenus l,exploitation doit tout mettre *n !"urrre pour minimiser les charges totales. Les montanis

des revenus agricoles des exploitations de l'échantillon varient de

305 030 FCFA à732 430 FCFA avec une moyenne de 493 340 FCFA.

RA: P - CT (RA: revenu agricole en FCFA; P - produits en FCFA)

Les revenus monétaires à I'ha :

Ce sont les revenus agricoles diminués des prélèvements en nature. Les prélèvements en nature sont

l,autoconsommation annuelle de la famillè; les dons et les rémunérations forfaitaires de la maih

d'oeuvre familiale. Les augmentations des revenus monétaires sont inversement proportionnelles aux

prélèvements en nature. Les revenus monétaires varient de 144 775 FCFA à 635 765 FCFA avec une

moyenne de 326 052 FCFA.

Graphique no 6 Dispersion des revenus agricoles et
monetaires/ha

EOO 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

æ0 000

100 000

0
EtFE€'oESBEBESSS

Exploitations

RM: RA - PN (RM: revenu monétaire en FCFA; PN: prélèvement en nature en FCFA)

Notre analyse se portera essentiellement sur les prix de revient, les revenus et les ratios

charges / produits. En fait ces trois critères d'analyse sont interdépendants.

Comme I'indique le graphique no 6, les exploitations qui ont les plus importants revenus (720

000 FCFA en moyenne pour les revenus agricoles et 560 000 FCFA en moyenne pour les revenus

monétaires) représentent lg %. Ce sont des exploitations nanties qui ont pour stratégies de

production I'apport de forte quantité de fumure organique, I'autofinancement des intrants et le

financement au comptant de tous les chantiers de la campagne. Les budgets de financement de la
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campagne proviennent d'autres secteurs d'activités (immobiliers, transport, décorticage

commercialisation de riz). Ces differentes stratégies leur ont permis de réduire considérablement

leurs coûts de production. Ainsi leurs charges représentent en moyenne 2S Yo du produit brut total et

leurs pix de revient du kg de paddy est en moyenne 35 FCFA (praphique n"5). Ces exploitations ont

produii moins chers leur paddy c'est ce qui les ont certainemend permis de maximiser leurs revenus.

Aussi lg oÂ des exploitations ont en moyennes 525 000 FCFA comme revenus agricoles et

365 000 FCFA comme revenus monétaires. Ce sont des exploitations qui disposent assez de main

d,oeuwe et certaines autofinancent partiellement leurs intrants. Une dispose une batteuse et fait son

propre battage. Ces diffferentes stratégies ont pour avantage d'amoindrir les

coûts de production. Ainsi les charges représentent en moyenne 30 o/o des produits et les prix de

ir
revientidu kg de paddy sont de 36 FCFA. 

i

,Le reste des exploitations (62%) ont des revenus agricdes de 300 000 FCFA à

4g0 000 FCFA et des revenus monétaire de 140 000 FCFA: à lOo 000 FCFA. Diverses raisons

expliquent les résultats de ces exploitations : dépendances des crédits de campagnes, élévation des

coûts de main d'oeuvre, paiement de capitaux fonciers (fermages), charges financières sur emprunts,

coûts des prestations de services (labour hersage). Ces diftrents coûts ont certainement occasionné

des prix de revient allant de44 FCFA àlLFCFA (graphique no 5). Les ratios chargeVproduits vont

de35%à43%.

L'analyse des données des comptes d'exploitation prévisionnels permet d'évaluer I'impact de chaque

action préconisée sur le résultat. L'objectif recherché ici est d'amoindrir les coûts de production tout

en recherchant I'augmentation des revenus.

3.3.3.2 Les comptes d'exploitations réels
pour faire une analyse complète des résultats et prendre des decisions qui pouffont les

améliorer pour la campagne à venir il est nécessaire d'établir les comptes d'exploitations réels. Ces

comptes d'exploitations reels doivent faire I'objet de comparaison avec les comptes d'exploitations

prévisionnels afin d'analyser les raisons des écarts. La durée de la période de stage ne nous a pas

permis d'effectuer ce travail. Mais déjà pour des raisons évoquées dans I'analyse des calendriers de

travail (repiquage de plants âgés, non- apport de DAP, retard dans I'apport des engrais) on pzut dire

logiquement que 25 Yo des exploitations n'aurons pas les résultats escomptés. Au cours du suivi nous

avons constaté I'apparition de virose dans les parcelles de deux exploitations. L'une d'elle avait deux

ha complètement ravagé par la virose donc ces exploitations ne poutront pas non plus atteindre leurs

objectifs de rendement. Un chef exploitation nous a affhrmé qu'il doute fort d'atteindre son objectif

de rendement à cause des problèmes aviaires.
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lin tr,.tt câc ces ditTërents factenrs fllr! s,rront certainerrrenl ci,:s causes cie lraisses tlc t.ritdeliletl.s

dewont être analysés par les exploitants afin de les remédier pour les campagnes à venir.

3.3.4 L'analyse de la gestion de la trésorerie

Les 
fnérations 

de trésorerie enregistrées du jour au jour dafs les cahiers de caisse nous permettent

d'anâlyser les recettes et dépenses effectuées au sein des exploitations suivies. Nous avons regroupé

les opérations semblables sous les mêmes rubriques. Ainsi nous avons retenu 5 rubriques pour les

encaissements et 5 rubriques pour les décaissements.

Les rubriques décaissement sont

* la rubrique famille (représente toutes les dépenses relatives à l'alimentation, à Ia santé, à

l'édqcatior\ au déplacements, au logements, à I'habillement, aux cérémonies sociales);

t lalrubrique riziculture (concerne les dépenses pour les {chats d'intrants; les coûts de la main

d'oeuvre; les réparations et entretiens de l'équipement; la santé et I'alimentation des boeufs de

labour, achats de boeufs de labour; les frais de décorticage de riz pour la vente);

* la rubrique élevage (Ce sont des dépenses d'alimentation du bétail; de santé des animaux; des

déplacements des animaux, et des salaires des bergers);

* la rubrique crédits, prêts et épargnes (elle concerne les remboursements de crédits les prêts

d'argent à des particuliers; les épargnes dans les caisses villageoises);

* la rubrique diverses dépenses qui regroupe tous les autres types de sorties d'argent non mentionnés

dans les autres rubriques décaissements.

Les rubriques encaissements sont

* la rubrique riziculture (c'est des revenus liés à la vente de rizet de son);

* la rubrique maraîchage (il s'agit des recettes de vente d'échalote d'oignon; d'ail et de tomate);

* la rubrique élevage (concerne les recettes de vente de boeufs et vente de lait);

+ la rubrique accès à des fonds (c'est des entrées d'argents issues des emprunts; de paiement de

créances et de retrait de banque);

+ la rubrique diverses ressources qui regroupent toutes les autres ressources non mentionnées dans

les autres rubriques des encaissements (loyer d'immobilier, indemnité forfaitaire d'organisation

paysanne, ressources issues des prestations de services, ...)

Ces regroupements des emplois et ressources en des rubriques peuvent évoluer dans le temps

car la période de suivi a coincidé avec la campagne agricole. D'autres rubriques peuvent apparaître

au cours de I'intercampagne.

3.3.4.1 Les décaissements :

Les décaissements sont plus importants pour la

de suivi a colncidé avec la campagne agricole

rubrique riziculture cela est dû au fait que la période

or à cette période, les charges de production sont
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importantes. La rubrique prêts crédits est aussi importante car cofirme nous avons déjà w (voir

budgets de financement) 3l % des exploitations ont eu des crédits pour financer leur repiquage.

decaissements

Graphique no 6 repartition des depenses par rubriques en
o/o des charges totales

Divers Elevage
go/o 1o/o Famille

Credits
epergne

25o/o

Riziculture
43o/o

3.3.4.2 Les encaissements :

La riziculture engendre les plus importants encaissements cela s'explique par le fait que 44 oÂ des

exploitations ont vendu leurs stocks de riz paddy variant de 20 à 100 sacs pour le financement de

Tableau 6 I-€s rubriques des decaissements :

Exploitations
Famille
FCFA

Riziculture
FCFA

Crédits
épargne
FCFA

Divers
FCFA

Elevage
FCFA

al I l0 150 233 500 0 5 000 0

az 40 870 47 350 0 0 0

a3 57 000 151 650 0 0 3 220

cl 199 130 421 000 250 000 0 0

c2 t4t 460 64 000 40 000 40 000 0

c3 256 780 72 750 0 34 285 10 450

c4 73 700 15 250 14 000 0 5 800

c5 207 685 353 200 2s 500 9 100 I 750

dr 99 r25 330 375 0 93 800 0

d3 48 000 r52 47s 0 0 0

d4 245 340 868 705 0 56 02s 8 250

e 597 2t0 l 057 865 I 163 500 294 800 46 750

Total 2 076 450 3768 120 1 493 000 533 01 0 76 220
Min 40 870 15 250 0 0 0

Moy 173 038 314 010 124 417 44 418 6352

Max 597 2t0 I 163 500 r 163 500 294 800 46 750

Ecarts 154 005 332 247 334 789 84 235 t3 231



leur campagne rizicole. La rubrique accès à fonds vient en seconde place avec 25 %. Les

encaissements sont aussi importants à ce niveau car comme nous avons déjà vu 75 % des exploitants

sont adhérents aux caisses villageoises ces exploitants font des retraits de caisse pour financer leur

campagne. Dans le même ordre d'idée 87 % des exploitants avaient des créances avec des

particuliers, et ces exploitants comptaient sur celles-ci pour le financement de leur campagne.

Graphique no 7 repartition des recettes par rubriques en
o/o des encaissements totaux
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Tableau 7 les ru ues des encaissements

Exploitations
Riziculture

FCFA
Maraîchage

FCFA
Elevage
FCFA

Accès à des
fonds FCFA

Diverses
sources FCFA

al 186 700 0 105 000 0 700 000

a2 18 600 0 0 43 370 26 250

a3 0 1l 140 333 000 75 000 0

c1 0 214 725 0 175 000 155 000

cZ r97 410 95 675 0 0 49 000

c3 67 375 327 665 0 47 500 0

ç4 0 0 12 500 0 0

c5 152 750 484 055 0 569 435 47 735

dl 342 310 73 42s 0 100 000 17 r50

d3 59 000 22 000 0 50 000 l8 000

d4 633 720 0 0 0 12 300

e t92 960 0 0 658 500 607 925

Total 1 850 825 1 228 685 450 500 1 718 805 1 633 360

Min 0 0 0 0 0

Moy 154 235 t02390 37 542 r43 234 136 113

Mær 633 720 484 055 333 000 658 500 700 000

Ecarts 184 901 158 724 97 774 226 550 246 320
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Cette analyse de la trésorerie nous permet d'avoir une idee sur les natures et les pourcentages

des entrées et sorties d'argent. Une analyse plus fine tenant en compte les sous-rubriques, nous

renseignera d'avantage sur la situation de la trésorerie des exploitations agricoles. Ce travail, qu'on a

pas pu réaliser dans ce document à cause du temps imparti dewa être fait ultérieurement.

Ces résultats, qui en plus I'eclaircissement de I'exploitant sur la situation de sa caisse,

permettent de déceler les périodes critiques de dépenses afin d'éviter une impasse de trésorerie. Par

ailleurs les exploitants peuvent s'inspirer de ces résultats pour l'établissement des budgets de

financement de la campagne à venir.

3.4 IA TYPOLOGIE DES F,(P:LOITATIONS AGRICOIES

Après une analyse comparée des diftrentes situations des exploitations, nous allons tenter de faire

une typologie. On n'a coutume de dire qu'il y a autant de tlpologe que de paramètres et d'objectifs

à atteindre. Nous proposons une typologie basée sur la nature et les modalités d'organisation et de

combinaison des moyens de production. Cette typologie prend surtout en comptes les modes de

gestion des exploitants. Nous avons retenu les moyens de production" les stratégies de gestion et le

niveau de maîtrise des outils comme critères de typologre. Nous avons retenu essentiellement trois

types : les tlpes A B et C (voir tableau en annexe).

Le type A : Représente les exploitations qui ont des fonciers de 5.30 ha à 24ha avec une moyenne

de I 1.40 ha; le nombre de TH varie de 3 à 8 avec une moyenne de 5; le nombre de chaîne varie de 2

à 5 avec une moyenne de 3.Ces exploitations ont diversifié leurs activités pour multiplier les sources

de revenu. Elles représentent 56 % des exploitations agricoles de l'échantillon. Elles maîtrisent bien

les outils de gestion. Les chefs d'exploitations de ce qæe occupent tous des responsabilités dans les

organisations paysannes.

Le type B : représente des exploitations qui des zuperficies variant de 2.5 ha à 4 ha avec une

moyenne de 3 .25 hî. Elles disposent une seule chaîne chasune et le nombre de TH varie de 2 à 4.

Elles représentent 19 Yo des exploitations de l'échantillon et ont une maîtrise acceptable des outils de

gestion. Elles ont un peu diversifiees les activités.

Le tlpe C : Ce dernier type concerne les exploitations qui ont aussi une chaîne chacune avec une

superficie moyenne de 5 ha, le nombre de TH est en moyenne 4. Ce type diftre surtout du precedent

par le niveau de maîtrise des outils de gestion. En effet les chefs d'exploitation n'ont pas bénéficié

d'assez de formation pour tenir correctement les outils. Ces exploitations n'ont pas diversifié leurs

activités à cause certainement du peu de moyens qu'elles disposent. Elles représentent 25 % des

exploitations de I'echantillon.
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Nous pensons quc cette typologie permet de distinguer les orploitations qui ont des

problànes communs et pour lesquelles on peut faire les mânes tlryes de conseil en gestion.

aa
g.5 LA REST'TUTION DES RESULTATS AITX EXPLOITATIONS AGR'COLES E'IK ' '

Nous avons organisé une séance de restitution avec les exploitants et les cadres des deux projets

pour présenter les resultats d'un trimestre de travaux.

Cette restitution qui était une prerriàe rencontre entre exploitants, conseillers et cadres avait

pow objectifs:

o De faire part aux o<ploitants les premiers résultats de trois rnois d'études

o De mener les discussions avec les oploitants par npport aux résultats présentés affn de proposer

des recommandations pour I'amélioration des résultats des orploitations qui ont fait I'objet de

présentation.

o D'initier les exploitants aux traitements et à I'analyse des informations recueillies sur leur propre

exploitation

o De réfléchir sur les perspectives du programme.

La restitution s'est déroulée en dzux grandes phases, une phase d'introduction et une phase

de préseirtation des résultats.

Les principaux résultats présentés sont

* Les fiohes de fonctionnement : nous avons présenné deux fiches de fonctionnernent des

o<ploitations agricoles ensuite nous avons ouvert les débats en demandant aux participants de juger

de la cohérence des objectifs ar.rx choix stratégiques. Par rapport à la prernière fiche, les participants

ont noté certaines incoherences entre autres la variété utlisée (IR36) et I'objectif de rmdernent (6

tonnes), la dose d'urée appliçée (150 kg d'urê). Des propositions ont été forrnrlées pour améliorer

les résultats de cette exploitation enfie autres choix d'une varieté à haut potentiel productif,

developpernent du maraîchage. Par rapport à la seconde fiche les participants n'ont pas noté

d'incohérences entre les objectifs a les ohoix stratégique. Au contraire certains ont signalé que les

objectifs de cette exploitation sont modestes par rapport à ces choix.

* les comotes d'exoloitation orévisionnels et réalisés nous &vons présenté deux comptes ensuite

I'exercice demandé consistait à frire des comparaisons entre les coûts de production previsionnels et

les coûts réalises. Des zuggestions d'ajustement sont formulees par exemple certains participants ont

proposé d' utiliser la main d'oeurne familiale pour I'arrachage des plants afin de diminuer les coûts

de main d'oeuvre.

* un comote de synthèse du suM de la trésorerie nous avons présenté un compte ensuite nous avons

ouvert les débats en demandant aux participants de voir la compatibilité des recettes et des dépenses.
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Les participants ont vite decouvert que les dépenses étaient supérieures aux recettes de telle sorte

que le solde était négatif ce qui est incohérent car on ne doit pas dépenser plus qu'on en a' cet

exemple qu,on a sciemment choisi a permis aux participants de mesurer I'impact de la qualité de

l'information sur les résultats.

Cette journée de restitution a été pleine d'enseignement tant au niveau des exploitants qu'à celui des

cadres. pour la suite du programme les cadres des deux projets prévoient d'organiser d'autres

restitutions.

Conclusion : il est intéressant de restituer les résultats aux cadres et aux exploitants, cela permet à la

fois de donner la parole aux producteurs et d'organiser des débats zur les ajustements et

amendements à apporter aux travaux réalisés et prérrus'

3.6 L'INTERET ET LA UMITE DE /'-A METHODE

L,introdustion d,outils de gestion technique et financière a été une initiative salutaire par les

exploitations. L'intérêt des outils introduits est inestimable comme témoignent les producteurs (voir

chapitre outils de gestion). Cependant les outils introduits comportent des inzuffisanoes'

L,outil de gestion financière qui est le catrier de caisse n'est opérationnel que pour les

mouvements de liquidités d'argent. Les exploitations ont posé le problème de certaines afuations

telles que les achats à crédits, la ventilation des stocksrles paiements en nature. Par ailleurs toutes les

recettes et dépenses de toutes les activités de I'exploitation sont enregistrees dans le cahier de caisse

ce qui rend souvent fastidieux et compliquer I'analyse des données. Pour remédier à ce problème

nous avons proposé un outil beaucoup plus complet, le journal comptable de I'exploitation (voir

annexe 5), aux exploitations qui ont posé le problème. Ce nouvel outil est en test au niveau de trois

exploitations et une formation est prévue pour la tenue correcte de cet outil.

L,outil de gestion de I'organisation de travail qui est le cahier d'enregistrement de toutes les

opérations techniques ne fait pas ressortir les temps de travaux effectifs consacrés à chaque opération

donc il devient difEsile de faire une analyse des performances réelles des opérations exécutées par la

main d,oeuwe. Mais nous pensons que ce tlpe d'outil (tenant compte de ce paramètre), est pour le

moment lourd pour les exploitants. D'ailleurs les exploitations n'ont pas fait de reclamation en ce

sens.

4. LES SUGGESTIONS ET I-A CONCLUSION

Cette première expérimentation menée par I'URDOC et le PCPS a permis de faire un premier

diagnostic sur les possibilités d'introduction des outils de gestion au niveau des exploitations dans le

contexte de I'ON. pour la suite du programme nous pensons qu'il serait intéressant de définir des

outils en fonction du niveau d'expérience de chaque exploitation en matière d'utilisation des outils au
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lieu de proposer des outils standard pour toutes les exploitations. Comme on le dit souvent les

chemins à suivre pour améliorer les résultats ne sont pas les mêmes pour toutes les exploitations.

Chaque exploitation à ses spécificités qui lui sont propres. Alors en fonction de I'expérience de

chaque exploitation en matière de maîtrise d'outils de gestion nous proposons :

o Pour la gestion de I'organisation du travail des outils qui vont du simple enregistrement de

quelques informations déterminantes des calendriers de travail (par exemples variétés utilisées,

dates de semis, àge des plants au repiquage, doses et périodes d'apport des engrais, dates de

récoltes et quantités de produits obtenus) aux outils beaucoup plus complexe intégrants les temps

de travaux effectifs consacrés à chaque opération (pour une gestion plus rigoureuse).

o Pour la gestion financière les outils seront de simples supports d'enregistrement des dépenses et

recettes des exploitations aux outils beaucoup plus complets comme le journal comptable de

I'exploitation.

Par rapport aux autres activités nous avons élaboré d'autres outils mais ces outils ne sont pas

encore introduits au niveau de toutes les exploitations. Il s'agit du cahier de suivi du décorticage (en

test chez deux producteurs) et les cahiers de suivi de la production animale qui dewont être testés

chez un exploitant.

L'introduction d'outils de gestion technique et financière au niveau des exploitations

agricoles à I'ON a été une initiative salutaire. Le besoin d'appui en gestion était grand et certaines

exploitations en ont tellement exprimé qu'elles ont elles mêmes élaborées des outils. Ce travail initié

par I'URDOC et le PCPS a permis à certaines exploitations de mieux apprécier leur situation. Ce

travail n'a pas la prétention d'être complet car il n'a duré que 6 mois et il a c,oncerné essentiellement

la riziculture qui est la principale activité pratiquée pendant la période de stage. Cependant ce travail

permet d'ouwir des pistes de recherche qui permettront de bâtir une approche de conseil en gestion

des exploitations agricoles qui pendra en compte I'ensemble de la situation des exploitations.
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I.1. FICIIES DE STRUCTURE

Village

Chef d'exploitation No d'exploitation

H: Hommes; F: Femmes; E: Enfants;

Femmes actives; EA: Enfants actifs
Sco: Scolarisés; Alphab: Alphabétisés

PT: Population totale; HA: Hommes actifs; FA:

A T: Total des actifs; MP: main d'oeuwe permanente;

Date d'enquête

Enquêteurs

I foncier en ha

2 population

H F E PT HA FA EA AT MP Alpha Sco

Nombre

3 équipement

Date
d'acquisition

Valeur
d'acquisition

Mode
d'acquisition

Etat Observations

Chamres

Boeufs de
labour

Charreffes

Anes

Herses

Barre niveleuse
Autres



1.2. FICIIES DES VALEURS D'EXPLOITATION
Village

Chef d'exploitation No d'exploitation

Date d'enquête

Enquêteurs

lélev

Boeufs Vaches Ovins Caprins Autres
Nombres

2 investissement

Date
d'acquisition

Valeur
d'acquisition

Mode
d'acquisition

Etat Observations

Immobiliers
Batteuses

Decortiqueuses
Véhicules de

transport
Autres

3 stocks

Ouantités Destinateurs Observations
Riz paddv

Riz décortiqué
Son

Semences

Engrais
Aliment bétail

Autres

4 trésorerie
Comptes Date d'ouverture Twe de compte Montant Observations
BNDA
BDM

Caisses villageoises
Caisses familiales

Autres

5 endettement
Dettes Montant Echéance Annuité Intérêt Observations

AV
FDV
CIDR
BNDA

Fournisseurs
Autres
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ANNEXE II STRUCTURES DES MOYENS DE PRODUCTIONS

Tableau I: Structure foncière et situation démographique des exploitations de l'échantillon

Exp, SAU

RIZ

en ha

Maraîcha

ge en ha

PT TH PAE MP Scol Alph Ménage

i;ïa1 0,4 34 6 17 0 1 0 3

a2 4,O4 0,3 26 2 14 0 3 3

a3 2.55 0.1 11 4 I 0 2
î-

2 1

a4 5.3 0.35 17 5 10 0 1 4

a5 6.8 27 6 12 0 1 1

b 24 1 34 7 24 1 3 3
2

5

c1 9.5 0,5 25 7 14 1 3 I
c2 1 1.5 0,9 18 7 11 1 2 2 2

c3 9,45 0,3 43 I 29 2 I 2
-4......

û 3 o,7 13 2 7 2 1 1 1

c5 5,29 0,3 19 3 I 0 3 3 I
d1 11 24 5 10 2 4 3 3

d2 19,84 21 5 11 0 2 3

d3 3,25 0,13 6 2 3 1 1 1 1

d4 6,03 0,3 11 2 4 1 2 2 1

e 5,8 0,15 17 2 I 2 4 2 t?
total r34.66 5,43 346 73 192 13 39 31 36

max. 24 1 43 8 29 2 I 3 5

mrn. 8.41 0,1 6 2 3 0 1 0 1

moy 2.55 o,41 21,62 4,5625 12 0,81 2,6 1,94
?,?:!

écart 5.98 0,28 9,78 2,16 6,73 0,83 2,06 o,92 1,28



Tableau lrr : répartition des équipements des exploitations

Exp, charrues boeufs de
labour

herses charrettes anes barre niveleuse

a1 2 3 1 2 3 1

a2 1 1 1 1 1 0
a3 1 2 0 1 2 0
a4 1 4 1 1 1 0
a5 2 2 1 2 6 0
b 6 12 4 2 1 1

c1 2 5 1 2 2 0
c2 3 6 2 1 2 0
c3 5 10 2 3 5 0
cA 1 3 1 1 1 0
c5 2 4 2 2 2 0
d1 4 I 4 2 5 1

d2 6 12 3 2 3 0
d3 1 2 0 1 1 0
d4 3 6 1 2 2 0
e 3 6 1 1 1 0

total 43 87 25 26 38 3
max. 6 12 4 3 6 1

min. 1 1 0 1 1 0
moy 2,6875 5,4375 1,5625 1,625 2,375 0,1 975
écarl 1,7405 3,577126407 1,2093 0,61914 1,6279 0,4031 12997
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Village

Chef d'exploitation No d'exploitation

Date d'enquête

Enquêteurs

Préparation de la pépinière:

type de pépinière, type et variété de semence utilisées, date de semis, nombre de pépinière, coût et

source de financement de la pépinière

Preirrigation:

date, conduite, durée, durée entre préirrigayion et labour

Labour:

date, nombre d'attelages, nombre de personnes nombre de labour, nécessite t il des coûts ? si oui

sources de financement.

Arrachage et transport des Plants:

par qui (MOF, MOS) nombre de personnes, durée, coûts et sources de financement

Repiquage

âge des plants, nombre de personnes, durée, coûts, sources de financements.

Fertilisation:

o organique: parcelle, quantité, source d'approvisionnement, coûts, sources de financement

o minérale; DAp: sources d'approvisionnement, mode d'acquisitioq quantités, coûts, sources de

financement;

. Urée: sources d'approvisionnement, mode d'acquisitioru quantités, coûts, sources de

financement.

Entretien:

nombre de désherbage, type et nombre de main d'oeuvre, coûts, sources de financement.

Récolte: type et nombre de main d'oeuwe, conduite des opérations post récolte, coûts, sources de

financement.

Battage:

baffage par AV?, par privés?, tarification

Objectif de rendement: nombre de sacs de paddy par ha.

Mode de commercialisation du produit.

Périodes de pointes et leurs modes de gestion
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ANNEXB IV
QUELQUES EXEMPLES D'OUTILS DE GESTIONS
IDENTIFIES AU NIVEAU DES EXPLOITATIONS

AGRICOLES
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5.t. GESTION DEs opÉnarloNs un rnÉsoRERrE (feuille d'un cahier de caisse)

Village N" D'exploitation Chef d'exploitation

DATES LIBELLES ENTREES
en f cfa

SORTIES
en f cfa

SOLDES
en f cfa

REPORT

TOTAL



5.2. GESTION DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL (feuille d'un cahier d'enregistrement des
opérations techniques)

No D'exploitation Chef d'exploitation
Culture

Village
Parcelle

Dates Activités Surfaces Personnes
HFES

Attelages Semences
engrais

Produc-
tion

H : Homme actif; F : Femme active; E : Enfant actif; S : Salariés
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5.3. GESTION DE I,A PRODUCTION ANIMALE
5.3.I. FICTIE DE CONSOMMATION D'INTRAhITS

Village :

N" d'exploitation :

Type de production :

Date de démarrage :

Effectif :

Race :

Dates Libellés Quantités p. unitaires Montants Observations
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5.3.2. FICFIE DE PRODUCTION

Village :

N" d'exploitation :

Type de production :

Date de démarrage :

Effectif :

Race :

Dates Productions Observations

matrns solrs total
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5.4. GESTIONS DES MACHINES (feuille d'un cahier de suivi décorticage)

Village
No D'exploitation
Chef d'exploitation

CAISSE CHARGES PRODUITS

Dates Libellés Entrees Sorties Soldes Carburants Lubrifiants Autres Comptant Creances
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ANNEXE W TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Tableau de classilication des exploitations agricoles

CORRESPONDANCE DES CÔNNS POUR L'URDOC

Les letffes a; b; c; d; e indiquent les villages. Ainsi

a: Village KM26

b : Village N7

c : Village N10

d: Village KM39

e - Village KM30

Les chiffres l;2;3;4;... ....indiquent les numeros d'exploitatioru par ordre croissant, de

chaque village.

Par exemple le côde al represente l'exploitation du village a qui a le plus petit numero

d'exploitation.

T1ryes A B C
Exploitations b

c1

c2
c3
c5
dl
d2
d4

a2

a3

d3

al
a4
a5

c4
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ANNEXE VII LES COMPTES D'EXPLOITATION PREVISIONNEL A L'TIA (CEP)

7.1. CEP des exploitations des villages <(a>) et <<b>>

Exploitations al a2 a3 a4 a5 b

Superficie en ha 7.3 4.04 2.55 5.3 5.5 t7

Objectif de rendement t/ha 5.25 5.62 5.60 4.5 5.62 4.5

Produit brut totale/ha FCFA 656 250 702 500 700 000 562 500 702 500 562 s00

Semences FCFA 3 150 6 875 13 530 3 150 3 150 3 970

Engrais 80 000 80 000 79 000 68 000 68 000 57 000

Services extérieurs FCFA 25 000 27 500 27 500 15 000 42 500 22 500

Amortissements FCFA 6 610 5 570 r7 650 I 490 4 090

Crédit d'équipements FCFA 6 575 18 565 29 4r0 14 150 7 505 0

Redevance battage FCFA 65 625 52 500 56 000 43 200 s2 500 4s 000

Redevance eau FCFA 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 34 404

Autres charges FCFA 0 l7 330 0 0 0 0

Charges totales FCFA 229 960 251 340 265 940 194 990 220 74s 166 370

o/oCharges/produit 35 36 38 35 3t 29

Prix de revient du riz FCFA 44 45 47 43 39 37

Revenu agricole FCFA 426 290 451 160 434 060 367 5 l0 481 755 396 130

Autoconsommation r07 880 93 750 r37 225 86 085 95 450 5s 150

Rémunération de la MOF 27 846 70 000

Dons 35 000

Revenu monétaire 3t8 410 330 493 191 805 28t 425 386 305 340 980
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7.2. CE,P des exploitations du village ((c>>

Exploitations cl c2 c3 c4 c5

Superficie en ha 9.5 I 1.5 12.95 3 5.29

Objectif de rendement t/ha I 4.8 6.4 6.4 5.77

Produit brut totale/ha FCFA I 000 000 600 000 800 000 800 000 72t 250

6 390Semences FCFA 2 700 3 600 3 600 13 000

Engrais FCFA 68 000 79 000 57 000 79 000 68 000

Services extérieurs FCFA 35 000 32 500 30 000 35 000 40 000

Amortissements FCFA 17 000 il 750 6 500 9 300

Charges financières FCFA 0

Redevance battage 83 330 48 000 80 000 64 000 72 125

Redevance eau FCFA 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000

Fermage FCFA 26 3t5 22 480 34 600 0 50 000

Autres charges FCFA 0 0 0 0

Charges totales FCFA 27 5 345 252 450 248 200 240 500 246 765

oÂCharges/produit 25 43 3l 34 34

Prix de revient du riz FCFA 3l 52 39 37 43

Revenu agricole FCFA 724 655 347 550 551 800 559 500 474 485

Autoconsommation 88 890 34 780 103 450 t66 666 144 000

Rémunération de la MOF 38 260 26 470 40 000 32 000

Dons 5 650 4t 665 85 100

Revenu monétaire FCFA 635 765 268 860 421 880 3ll 170 261 t00
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7.3. CEP des exploitations des villages <<d>> et <<e>>

Exploitations dl d2 d3 d4 e

Superficie en ha 1t 1 9.84 3.25 9.53 5.8

Objectif de rendement t/ha 7.5 5.25 5.25 4.5s 8

Produit brut totalelha FCFA 937 s00 656 250 656 250 s68 750 I 000 000

GIIffiGSSi

Semences FCFA 2 670 2 925 3 600 4 630 18 000

Engrais FCFA 79 000 80 000 80 000 80 000 68 000

Services extérieures FCFA 27 500 l8 000 25 000 55 000 35 500

Amortissements FCFA I 060 13 000 3 280 3 070

Charges financières FCFA

Redevance battage FCFA 78 125 65 625 56 875 100 000

Redevance eau FCFA 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000

Fermage FCFA 3 365 0 100 000 0

Autres charges FCFA 0

Charges totales FCFA 230 295 148 350 230 225 263 720 267 570

o/oCharges/produit 25 23 35 46 27

Prix de revient du riz FCFA 30 30 44 58 34

Revenu agricole FCFA 507 900 426 025 305 030 732 430

Autoconsommation 156 250 59 025 137 930

Rémunération de la MOF 27 540 st 720

Dons 65 625 125 000 39 480 s0 000

Revenu monétaire FCFA t44 775 178 980 492 780

I
I
I
I
I
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ANNEXE VIII PRESENTATION DE OUELOUES FICHES DE

FONCTIOI\NEMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

t7



ACrm DE FONCTIONNEMENT : A

t
t

l8

PT:17 H:2 F.2 E:13
Ménages :2
Scolarisés : 4 enfants
Alphabétisés : 2 adultes
Consommation :2 kg de riz
décortiqué et 4 kg de mil par jour
Condiments : 750 fcfa/jour
Le CE occupe des responsabilités
dans les organisations paysannes.

SC: 5.8 ha
DC: 0
HC: 0.25 ha

MCG: 0.15 ha
Location: 0

Chamres: 3

Herse: I
Boeufs: 6
Charrette: 1

Âne: I

TÏIE: 2
PAE: 9
MP: 2

3 constructions louées
à Niono (135000 fcfa
/ mois), 2 motos,250
sacs de paddy, 100
tête de bovins.

Caisse familiale:
50 000 fcfa, caisse
Gnesigiso: l0 000
fcfa, BNDA:
50000 fcfa.
Creances: 250000

o Diversification des
activités,

o assez bonne
trésorerie,

. niveaux d'éducation
et de responsabilité.

o Peu de main d'oeuwe
SC 96 : 6.68 tonnes/ha Prod: 38.744
DC 96 : non pratiquée
CS 96 :non pratiquée
MCG 96 : pratiqué individuellement par
les femmes et les enfants.

o Forte fumure organique,
o utilisation de semence autoproduite, âge des plants au

repiquage'.Zljours, pour I ha: 100 kg de DAP en un
apport et 200 kg d'urée en 2 apports de couverture.

o Embouche et production laitière

. rendt nz 7 .7 5 tonnes Prod: 44.95
tonnes

o intensifier l'élevage: embouche
bovine production laitière

o investir dans l'immobilier
ie de commercialisation

Constitution de stock et vente si le prix au producteur est
intéressant.

Vente de bovins

Stratéeie de Gestion

établissement d'une interdépendance entre les diftrentes
activités: un bon résultat en riziculture permet d'investir dans
l'élevage, qui à son tour permet d'investir dans l'immobilier.
Paiement au comptant de ses intrants. Dispose d'outils de

I
I
t
I
I

I
I
I
I
I

Di
exploitation assez solidg avec ses différents atouts, ses stratégies de productio4 de commercialisation et de
gestion il peut s'attendre à une croissance assez rapide. Elle pourra augmenter ses résultats par une intensification
de l'élevage avec une maîtrise des outils de gestion efficace de la production animale à savoir la fiche de
consommation d'intrants et la fiche de production



FIC}IE DE FONTIONNEMENT : B
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PT:25 H:8 F:6 E:ll
Ménages : 3
Scolarisés : 3
Alphabétisés : I
Consommation :4.5 kg deriz
décortiqué et quelque kilo de
miUjour
Condiments : 11100 fcfa/mois
Responsabilité CE : Président de la
caisse FDV du village

Chamres: 2
Herse: I
Boeufs: 5

ChalTettes: 2
Ânes: 2

TIfi:7
PAE: 14

MP: I

SC: 3 ha
DC: 1.5 ha
HC: 0
MCG: 0.5 ha
Location: 5 ha

Finances

Biens Epargnes Endettement

une constr. à Nono,
une décortiq. véhicule
de transp. 2 motos et
I vélo, I mach. à

coudre, 13 bovins
erénnc.es' )7)5OO fcfa

FDV: 150000 fcfa
caisse familiale:
500000 fcfa,20
sacs de paddy, 18

bovins, 5 ovins

néant

diversification des activ.
équipement et main
d'oeuwe suffisant/sup.
bonne situation financ.
niveau de responsabilité
du CE

superfi cies insuffi santes
par rapport à la PAE
problème
phytosanitaires

SC 96 . 3.2 t I ha Prod: 9.6 t (virose)
DC 96 : 2.93 t/ha Prod: 4.39 t (virose)
CS96:
MCG 96 : 950 000 fcfa
Transport: plus de 500 000 FCF Nan
Décorticase: assez rentable

location de terre, utilisation de semences autoproduites
(gambiaka) âge des plants au repiquage: Zljours. Pour I ha:

2 sacs de DAP et 4 sacs d'urée. Décorticage, transport
Niono Segou, production contractuelle de tomate.

-vente de tomate à la SOMACO,
-conservation d'echalote et vente si prix au prod. intéressant
-stockage de nz et vente si prix au prod. intéressant afin de

o rendement riz: 8 tonnes à I'ha
. développer le transport
. rentabilisé le morimum possible la

decortiqueuse

-autofinancement de ses intrants
-planification de la main d'oeuwe pour I'exécution des
diftrentes activités
-dispose d'outil de gestion: cahier de suivi de la decortiq.

Exploitation assez stable et pouvant résister au aléas. Sa politique de production est bonne la preuve en est que la
destruction des rizières par la virose la campagne demière n'a pas fait d'incident considérablg la retève ayant eté
assurée par les autres activités. ldais elle pourra consolider ses acquis par une maitrise des outils de gestion mis à
sa disposition. Dans le but de maximiser ses profits, elle pourra faire une intensification de son élevage afin de faire
une production laitière ou une production de viande.



Famille

PT:13 H:2 F:6 E:5
Ménages : I
Scolarisés : I
Alphabétisés : 2
Consommation:6àl0kg
décortiqué/jour
Condiments . 5550 fcfa/mois
Responsabilité CE : néant.

20

I
I
Ir

I
I
I
I
I
I
t
t

FICFIE DE FONCTIONNEMENT C

Exploitation fragilg elle a souffert de la destruction de ses rizières par la virose c'est les produits maraichers qui
lui ont permis de survivre jusqu'à la récolte du riz de contre saison. Il est fort probable qu'elle atteigrre son obj
de rendement compte tenu de ses contraintes et surtout le repiquage de plants âgés est I'une des causes de baisse
de rendement. Pour qu'elle se développe il faudra qu'elle fournisse beaucoup d'effort car aucun membre de
I'exploitation n'est suffisamment alphabetisé pour tenir correctement un outil de gestion. Les outils de gestion mis
à sa disnosition sont remnlis nnr des nersonnes extérierrres ce crri n'esf waimenf nas sorrhailahle

Chamre: I
Herse: I
Boeufs: 3

Charrette: 1

Âne: I

Tïfi: 2
PAE: 7
MP: 2

SC: 2.3 ha
DC: 0.7 ha

HC: 0
MCG: 0.7
Location: 0

6 bovins, I terrain à

usage d'habitation à

Niono, une moto
yiùmaha mate en bon
état.

Caisse familiale :

l2 500, créances:
160 045 fcfa à la
SOMACO

Résultats techniques
ContraintesSC 96 .2.24 t/ha Prod: 5.152 t(virose)

DC 96: 5.92 t/ha Prod: 4. 144 t
CS 97: 2.171 t
MCG 97: tomate: vente à la SOMACO:
236 165 FCFA; production d'échalote:
environ 4 tonnes

activités un peu llPeu de moyens de
diversifiées, pas ll production, bas niveau
d'endettement. ll d'éducation, pas de

responsabilité
villageoise; virose

utilisation de semences sélectionnées, âge des plants au
repiquage: 35 jours. Pour I ha: 100 kg de DAP après
repiquage et 250 d'urée en 2 apport de couverture.
Développement du maraîchage: tomate et échalote.o rendement: 6.4 tonnes

. louer 3 ha de champs hors casier
o élever le niveau d'éducation de

I'exploitation
o célébrer le mariage de son jeune

frère.

de commercialisation

a

o

o

a

vente en fin de campagle pour payer les crédits;
vente au besoin

vente de produits maraîchers à la SOMACO
vente d'échalote au besoin

Stratéeie de Gestion
gestion collective du maraîchage, rémunération forfaitaire de
la main d'oeuvre familiale


