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V O L U M E II

COUTS DE PRODUCTION DU PADDY
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Le volume II de 1'étude concerne I'analyse économique des
conditions de Ia production rizicole à I 'Office du Niger.

L'objectif premier de cette analyse est de déterminer et
d'expliquer la productivité des facteurs de production dans les
différentes zones de I'office.

Le premier chapitre analyse Ie coût des consommations
intermédiaires et détermine les valeurs ajoutées obtenues par
unité de superficie (productivité économique du facteur Terre) et
par unité de produit (marge unitaire).

Àprès avoir déterminé Ia productivité globale du travail comme
facteur de production, le deuxième chapitre analyse Ia
rémunérati-on des dif f érents f acteurs de production Capital et
Travai I .

Les deux premiers chapitres concernent uniquement des
parcelles de casiers et de simple culture, à I'exclusion des
parcelles de double-cultures du Retail.

Dans Ie troisième chapitre , I'étude analyse plus
spécifiquement les parcelles "Retail" de double-culture, êD les
comparant aux parcelles "Retail" de simple culture.

Enfin, Ie chapitre quatre synthétise Ia productivité et
I'importance des différents types de superficies rLzicoles mises
à disposition des colons pour évaluer Ie niveau des revenus
rizicoles, totales et monétaires, des habitants de I'Office.
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I COUTS ET VÀLETIRS À^TOUTEES

1. Les intrants
1.1 Semences

a) Coût unitaire des semences

On. peut {i"tinguer trois modes
au niveau de producteurs.

d' approvisionnement en semences

Le premier, Ie plus courant, est I'auto-fourniture à partir de
Ia récolte de Ia campagne précédente.

La valeur de cette semence est estimée par Ie producteur qui
I 'utilise à 1a période des semis ( coût d'opportunité de Ia
semence utilisée).

Le deuxième est I'approvisionnement au niveau 4"= producteurs
voisins ou au niveau--des stocks À.V. constitués à partir des
redevances battages . L'4. v. trie généralement Ie paddy
susceptible dtêtre-revendu comme "semencés" et achète parfois à
des pioducteurs multiplicateurs de Ia semence séIectionnée.

Ce mode d'approvisionnement est utilisé par les producteurs
déficitaires où- désireux d'obtenir une certaine qualité ou
variété de semences.

Le troisième mode d'approvisionnement est I 'achat d.e semences
sélectionnées au Fonâs de Développement Villageois via
I'Association villageoise.
* Semences auto-fournies
. Le prix du paddy sur les marchés en L988/89 n'ayant
70 F CFÀ, Iés ploducteurs ont généralement estimé
l-eurs semences tôut venant au prix de I'Of f ice, soit
(zone du Macina, Kouroumary, Molodo et Ia majorité

pas dépassé
Ie prix de
70 F cFÀ/kg

des villages
de N'Débougou et Niono ) .
Dans certaLns villages de Niono, notamment à Retail où 1'on
cultive la variété BG, et dans certains autres villages où I'on
reproduit Ia semence (Oulla dans Ie Macina), Ies semences sont
valorisées à environ 90 F CFA/kg.

* Semences achetées

Les semences achetées ont un coût unitaire très variable selon
Ieurs origines (tout-venant, triées ou sélectionnées).

Les AV vendent généralement 1es semences entre 90 et 100
Fcf arlkg.

A I'Ôffice, les semences ordinaires non triées valent environ
L23 Fcfa/kg, Ies semences ordinaires triées 1-28 Fcfa/kg et les
semences sélectionnées L37 Fcfa/kg.

En fonction de Ia proportion de chacun de ces types de
semences, Ie prix moyen unitâiré des semences achetées varie donc
de 90 à 130 F CFA/kg selon les zones.

* Semences totales
La proportion des semences auto-fournies, froins coûteuses,

détermine- le prix moyen unitaire des semences utilisées. Ainsi,
ce prix varie de 85 à 95 Fcf a/kg selon les zones.
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lableau 1: Coût unitaire des semences

I NIONO NDEBOU@U HOLODO KOUROUHÀ I{ÀCINA

Retail Àrpon Non réan. Non réa.n. Non réa.m. Non réan- Non réann.

117

70

96

121

74

116

73

85

86

I
I

Àchetée
Fcfa/Kg

Àutofournie
Fcfa/Kg

Ensemble
Fcfa/Kg

L22

a7

87

t0r

7l

L27

70

84

134

73

I
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b) Charges par hectare

Le vo lume d.e semences uti I isées par hectare et les valeurs
respectives moyennes de ces semences dans chacune des zones
déterminent ainsi trois niveaux de charges.

Dans les zones intensives où I'on pratigue Ie repiquage, Ie
petit volume d,e semences utilisées ( environ 50 kg/h.a) réduit Ia
charge à environ 5000 F CFÀr/ha.

Dans les zones semi-intensive où I'on pratique en partie Ie
repiquage ( zone Arpon de Niono notammelrt ) et dans certains
vi I lâges où I 'on- utilise majoritairement des semences
auto-fournies (zone de Macina), Ia charge par hectare tourne
autour de 10000 F CFÀ,/ha.

Dans les zones extensives classiques, Ia charge varie de
13000à15000FCFÀ/ha.

Par rapport à I'année précédente, Ies charges en semences se
sont légèièment réduites dans les zones où Ie repiquage progresse
( Niono ) .

Tableau 2: Coût des semences par hectare

I
NIONO NDEBOUGOU HOLODO KOUROUMÀ I{ÀCINÀ OFFICE

RetaiI Àrpon Non réan. Non réa.ur. Non réam. Non réaru- Àrpon Non réa.n. Ensemble

I
t

Àchetées
FCFÀ / ha

Àutofournies
FCFÀ / ha

Totales
FcFÀ / ha

48

4 511

4559

4550

513 8

9788

7 368

6901

14269

6291

812 0

14411

8421

5003

13430

6 318

8 317

14535

3723

554 I

9264

27 38

7694

10432

5728

6846

L257 3

I
t
I
I

c) Coût par kilo de paddy

Les rendements ne variant pas avec Ie volume de semences
utilisées. On peut considérer - Ies semences comme une charge
opérationnelle ielativement fixe gui varie par pallier selon Ie
type d'itinéraire technique ou l'état des parcelles.
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Par conséquent, plus les rendements sont éIevés, plus Ie coût au
kg de cetté chaigè est faible. Ainsi, dans les zônes de semis à
1â volée, Ie coôt au kg varie de 3,5 F CFA (zone de Niono) à I F
cFÀ (Molodo) selon Ie niveau des rendements.
Dans Ia zone du Retail, ce coût est réduit à 1 F CFÀr/kg.

Par rapport à Ia- campagne précédente,. 
_ 
I I améIioration des

rendements dairè les zones très - intens ives a réduit Ie coût Par kg
des semences

lableau 3: Coût des semences par kilo de paddy

I NIONO NDEBOUGOU MOIÆDO KOUROUHÀ I{ÀCINÀ OFFICE

I Retail Non réam. Non réam. Non réann. Non réan. Àrpon Non réa.n. Ensemble

Àchetées
PcFÀ / kg

Autofournies
FcFÀ / kg

Ensenble
FcFÀ / kg

1.33.41.6

5.1

t
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L.2

a)

Ferti I isants

Coûts unitaires des fertilisants
Les producteurs disposent actuellement de deux systèmes

d' approvisiônnement en fertilisants chimiques
Le premier, largement dominant, est celui du Fonds de

Développemènt viliageoié, qui fait fonction à Ia fois d'organisme
d.e créàit et d ' orfanisme -f ournisseur . Ce système a plus ieurs
avant.ages :

Le prix d.es intrants est généralement compétitif car Ie
proj et bénéficie d'exonérations

Le coût d.u crédit est forf aitaire ( 8? de Ia valeur comptant )

II ne nécessite pas d'organisation partiqtlière sinon Ia
distribution d.es intranté et Ie- recouvrement des crédits par
I 'AV.

Cert.a ines A . V . sou I ignent cependant des inconvénients à ce mode
d ' approvis ionnement .

Ie prix des intrants n'est pas connu à Ia commande, ce qui
rend. pluè difficile les arbitrages selon les fournisseurs.

Ia livraison n'est pas toujours effectuée à temps et ces
retards ne sont pas pénalisés.

Ie taux d'intérêt forfaitaire n'incite pas au remboursement
rapide des intrants.
Ces différents inconvénients ont conduit certaines À.V., à Niono

notammenL, à adopter de nouvelles stratégies d'approv j.sionnement:
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Certaines À.V. empruntent à la B.N.D.À. mais continue de
s' approvisj-onner au F. D. V. (paiement comptant) .

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

Les deux derniers mode d'approvisionnement impliquent cependant
un degré d'organisation plus éIevé.

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

* Urée

On peut distinguer deux niveaux de prix moyen
Ies zones.

de I'urée selon

Le premier niveau de prix, environ 110 à LTO F CFA Ie kilo
correspond à des achats faits majoritairement auprès du Fonds de
Développement Villageois (113 F CFA/kg d'urée) et s'observe dans
toutes les zones à I'exception de Niono.

Le deuxième niveau de prix, environ L25 à 135 F CFA/kg,
correspond à des achats- fait majoritairement auprès des
commerÇants, à travers les À. V. et s 'observe presque uniquement à
Niono.

Par rapport à Ia campagne précédente, oD constate à une
augmentatiôn sensible du piii de I'urée (plus 25 E/kg) , soit 27 Z
d'augmentation.

Tableau 4: Coût unitaire de l'urée

t
Retail

NIONO NDEBOUGOU MOIPDO KOUROUI{A HÀCINÀ

Àrpon Non réanr. Non réann. Non réarn. Non réa.n. Àrpon Non réann.

11211811r111r25I 118r25Fcfa/Kg 130

t
I
I
t
t
I
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* Phosphate

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

145 FCFÀ/kg à Niono pour les achats effectués auprès des
commerçants et 130 fCFÀ/kg- à 135 FCFÀ/kg ailleurs pouf dg= achats
effectués majoritairemenL auprès du Fonds de dévelopeement
villageois, sôit une différence de 10 à 15 FCFÀ/kg.
Le piix unitaire du phosphate au FDv est d'environ L32 FCFÀ/kg.

Par rapport à Ia campagne L988/89, on note également une légère
aug'mentat-ion du prix- àu phosphate ( + 15 F cFÀ soit 10 Z
d'augmentation) .

Tableau 5: Coût unitaire du phosphate d'annoniacI
I

NIONO NDEBOUGOU XOIÆDO KOUROUI{À

Àrpon Non réa.m. Non réam. Non réam. Non réa.u.

HACINÀ

RetaiI Àrpon Non réam.

Fcfa/Kg L42 130146 145 r39 135 133 131

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

b) Coûts par hectare
* Urée

Le prix unitaire moyen de I'urée
I 'autre, Ies variations de charges
des quantitées utilisées.

Àinsi, Ies charges varient d'environ ?000 F CFÀ à 10.000 F
CFA/ha dans les àones extensives non réaménagées . à environ
15.000' F CFÀ/ha dans les zones semi-intensives et à environ
20.000 F CFÀr/ha dans les zones intensives (netail).

On peut cependant préciser que dans Ia partie Àrpon de Niono,
Ie niveâu des èharges én urée est très variable, ?Ilant de 11.000
FCFÀ/ha (Kouia Nîcolobala) , à 14.000 FCFÀ/ha ( Bagadadj i ) et
j usqu' à 19 . 000 F CFÀ/ha ( t'tourdian ) . Voir tableau À1 en annexe.

Par rapport à I 'année précédente, oD constate une hausse
importante âès charges dans Iês villages traditionnellement très
extensifs, c€ qui éonduit à une plus grande homogénéÏsation des
charges en urée.

Quant aux zones semi-intensives et extensives, Ia hausse des
prix a été "compensée" par une légère baisse de la fertilisation
^( 

vo i r vo lume 1 ) 
- et les èharges/ha se sont ma intenues à un même

n iveau .

variant assez peu d'une zone à
dépendent donc essentiellement
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Tableau 5: Coût de l'urée par hectare

NIONO NDEBOUGOU HOI.ODO KOUROUI.|À t'lÀcINÀ OFFICE

Retail Àrpon Non réam. Non réarn. Non réarn. Non réan. ÀrPon Non réan. Ensenble

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

F'CFÀ /
ha 2100r r4769 10016 7 963 8397 7 2L2 69 16 8'[88 9272

* Phosphate d'ammoniac

Comme pour I'urée, cê sont essentiellement les niveaux de
f erti I isatiôn qui d.éterminent se lon les zones le niveau des
charges .

Ainsi, on retrouve Ia même typologie de zone que précédemment :

des zones extensives- non réaménagées dont les charges en
phosphate varient de 5000 à 7000 F CFA/ha.

des zones semi-intensives (Àrpon de Niono) avec une charge
de 10 . 000 F CFÀ/ha.

une zone intensive (RetaiI ) avec une charge éIevée
d'environ 16 . 000 F CFÀ/ha.

Les variations inter-villageoises sont plus importantes q}e
dans Ie cas de I 'urée, cê qni s'explique peu!-qlre - par Ia
priorité généralement accord.ée p.t les producteurs à I'urée.
Un seul viflage, Sansanding dâns Ie Macina, rI'â Pas réellement
de charges en phosphate (voiie tableau al en annexe) .

Si I 'on compare à Ia campagne précédente, Ies charges en
phosphate sont én nette augmentàtion, notamment en zone Àrpon où
Ia fèrtilisation phosphatéé a beaucoup progressé-

À Retail, Ies charges en phosphate, déjà éIevées, n'ont pas
beaucoup évolué.

Tableau 7: Coût du phosphate par hectare

NIONO NDEBOUGOU MOIODO KOUROUHÀ MÀCINA OFFICE

Retail Àrpon Non réann. Non réan. Non réam- Non réam- Non réarn. Ensemble

Fcre /
ha 16241 10555 6713 747L 7708 6 198 5285 6498 7 602

/

I
I
r



I
t
I
I
I
I
I
I
t
t
I
T

I
I
t
I
I

-9-
c) Coût des intrants par kito de paddy

Les rendements des cultures céréalières à haut rendement
répondent très fortement à Ia fertilisation en azote.

On distingue cependant classiquement deux phases :

Une première phase où une aug:mentation de Ia f erti I isation induit
une augmentation de rendements au moins proportionnelle
(éIasticité supérieure ou égale à 1).

Une deuxième phase où une augmentation de la fertilisation induit
une augmentation moins que proportionnelle ( élasticité
inférieure à 1).
Ces deux phases successives sont souvent représentées par Ia
classique courbe en S de Ia réponse à I'azote.

À I'Office du Niger, iI semble gue Ia courbe de réponse des
rendements à Ia fertilisation (soit) toujours dans la phase 1.

La figue x nous montre en effet que les rendements moyens
par classe de fertilisation augirnente de façon constante entre les
c lasses .

Les variations de charges en urée entre les zones entrainant
des variations de rendements de même proportion, les coûts au
kilo ne varient pas beaucoup entre les zones.

La ferti I isation phosphatée étant généralement
proportionnelle à Ia fertilisation en urée, or retrouve
également une relative constance du coût en phosphate par unité
de produit.

* Urée

Àinsi, Ie coût de I 'urée varie de 3 à 5 F CFÀ selon les zones.
Les coûts les plus éIevés étant soit dans les zones intensives

et semi-intensives, à haut niveau de fertilisation, soi-t dans les
zones extensives à faible niveau de rendements.

Par rapport à Ia campagne précédente, oo observe une
stabilisation des coûts dans les zones intensives et
semi-intensives (augmentation des charges proportionnelle à
I 'augmentation des rendements ) , et à une élevation des coûts dans
les zones plus extensives. On assiste donc à un certain
alignement des coûts en urée

lableau 8: coût de I'urée par kilo de paddy

Retail

NIONO NDEBOUGOU MOTÆDO KOUROUMÀ r.rÀcrNÀ OFFICE

Arpon Non réan. Non réann. Non réan. Non réam. Àrpon Non réann. Ensemble

pcre /
kg

t
I
I
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* Phosphate

Le coût en phosphate varie très peu selon
cFÀ/kg) .

La zone de Molodo présente un coût moyen plus
raison des faibles niveaux de rendements
fertilisation phosphatée normale.

Par rapport à I'année précédente, or observe donc une
augmentation- importante des côûts en phosphatg dans toutes les
zones (1 ou 2 ETlrg en 1989/9A à 3 P/kg én 9O/9L) sauf au Retail.

Comme pour I'urée, oD assiste donc à un resserement des
variations entre zones,

Tableau 9: Coût du phosphate par kilo de paddy

les zones (3 à 5 F

éIevé (5 F CFÀ) en
obtenus pour une

NIONO NDEBOUGOU HOIPDO KOUROUMÀ ttÀcrNÀ OFFICE

I RetaiI Àrpon Non réam. Non réa-n. Non réam. Non réan- Àrpon Non réan. Ensenble

3.1I FCFÀ /
kg

I
I
I
t
I
I

1.3

a) Charges par hectare

Semences et fertilisants pris ensemble, les charges par-hectare
selon les zones varient d'ènviron 20.000 F CFÀ/ha (partie Àrpon
du Macina, Système extensif) à 40.000 F CFÀ/ha (partie Retail de
Niono, système intensif), soit du simple au double. Dans les
parties nôn réaménagées (Niono, N'Débougôu, Molodo, Kouroumary),
Ia moyenne se situe autour de 30.000 F CFÀ/ha.

Tableau 10: Coût total des intrants par hectare

Total intrants

RetaiI

NIONO NDEBOUGOU T.iOLODO KOUROUMÀ I,IÀCINÀ OFFTCE

Àrpon Non réam. Non réan. Non réann. Non réam. Àrpon Non réa.ur. Ensemble

FCFA /
ha 4 1802 35L22 3099 I 29845 29535 28045 2r466 25418 29447

t
I
I
I
t

b) Coût par kilo de paddy

Les coûts par kg d.e paddy de I'urée et du phosphate _étantrelativement ètaUles, Ia vàrialion des coûts en intrants dépend
essentiellement des variations de coûts en semences.
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Àinsi, on peut distinguer Ia zone du Retail^qui, grâce à sa

f aibre consommation en semenc;;, --iéarrit son coû€ en i'ntrants à

environ 9 F CFÀ/kg.
À I 'opposé, les

uti I isation normale
par kg d'environ 18

Entre ces deux
de Lz à L4 F CFÀ/kg

Compartivement à
en urée et phosPhate
une hausse de 1 à 2

f aibles rendements d.e Molodo ' associés à une
d' intrants, induisent des coûts d' intrants

F CFÀ/kg ,_ _- 

"*trb*És, 
Iê coût des intrants par kg varie

selon les zones -

I ' année précédente, I 'augmentation des coûts
i" réperèute sur les coûts en intrants par

F CFA/kg.

seure la zone du Retail échappe à une telre hausse puisque ses
coûrs en inrranrs -;t-prùaô-t- iegarement diminué ( màintien des
ànàig.= à f;neàtare/et haùsse de réndements).

Tableau II: Coût des intrants par kilo de paddy

NDEBOUGOU HOIPDO KOUROUHÀ HÀCINÀ OFFICE
NIONO

Retail Àrpon Non réam- Non réam' Non réan' Non réan' Non réan. Ensemble

I rcre /
kg L2.2 L2.9 L3.2 19 .0 15.0 13.6 12.3 13.6

I
I
I
t
I
I
I
I
I
t
I

2. tes ser-\rices extérieurs

2.I. Redevance eau

400 kglha, ou
pour les zones de

a) Coût par hectare

La red.evance eau est payée à I'Office du Niger-pour I'entretien
et Ia mise en service d.ès^ inf rastructures hydrauliques '

EIIe est calcuIée forfaitairement par hectare attribuée, 9uê Ia
parcelle soit cultivée ou non-

Cependant, iI existe parfois des dérogations pour ne pas payer
ou ne p"yé, [ù' ,rr"- 

-["ïii" 
. de ra redevance, notamment rorsque

I ,Office ne peut =àtisfaire I' irrigation dans de bonnes
conditions.
De manière générale, or rencontre trois types de tarifs :

I ' équivalent en espèce à raison de 7 0 F cFAr/kg,
é.=i".= "normalement" irriguées '

200 kg/ha, pour les zones hors-casiers et pour les casiers
considérés comme mar-iriig"éé=.- Les virrages - non réaménagés du

Macina bénéficie ainsi-;tËtématiquement de-ce bas tarif '

600 kg/ha pour Ies casiers réaménagés du projet RetaiI'
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Cette tarification explique donc directement Ie niveau moyen des

charges à I 'hectare, soit environ 42 .000 F CFA/ha au Retail,
environ 14.000 F CFÀ/ha dans Ia partie non réaménagée du Macina
et environ 28.000 F CFÀ dans les autres zones.

La proportion variable de parcelles non cultivées ou
dégrevées explique que les moyennes enregistrées par village
varient légèrement autour de 28.000 F CFÀ.

Comparativement à Ia campagne précédente,
hectare est identique.

la redevance eau par

Tableau 12: Redevance eau par hectare de casier

I NIONO NDEBOUGOU T.IOIODO KOUROUT,I.À ITÀCINÀ

RetaiI Non réarn. Non réan. Non réarn. Non réan. Àrpon Non réam.

I Fcfa/Ha 414 33 27986 27530 283r I 27 527 26936 25148 r{263

t
I
I
I
I
I
I
I

b) Coût par kg

La redevance eau represente une charge fixe pour une superficie
donnée, Ie coût par kilo est donc d'autant plus faible que les
rendements sont importants.

Àinsi, Ies zones de Niono et N'Débougou, gui obtiennent de bons
rendements , ont un coût au ki 1o rédu i t à env i ron 10 FCFAr/kg .

A I'inverse, Ies villages récemment réaménagés du Macina
(xankan et Sansanding notamment), qui n'obtiennent pas encore de
rendements corrects, payent Ie tarif normal et supportent donc un
coût/kg très él-evé (25 F CFÀ/kg, tableau AZ en annexe).

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

A Molodo et dans Ie Kouroumany, cê coût varie plutôt entre 15 et
20 FCFA/kg.

Comparativement à I'année précédente, I 'augmentation de
rendements a plutôt réduit Ie coût au kg de Ia redevance eau,
notamment au RetaiI.

Tableau 13: Redevance eau par kilo de paddy

I NIONO NDEBOUGOU MOI.ODO KOUROUHA

Arpon Non réam. Non réan. Non réam. Non réam.

MÀCINA

Àrpon

Fcfa/Kg

RetaiI

10 11 L2 18 l5 16

Non réan.

I
t
I
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2.2. Ser-rrice battaqe

La redevance battage est proportionnelle à la quantité battue
mécaniquement, soit 80 Kg pour 1 tonne de paddy battu.

La quantité battue mécaniquement étant plus au moins
proportionnelle à Ia quantité produite (une partie des quantités
produites est battue au fléâu), le coût au kg est donc très
stable soit environ 4 à 5 F CFÀ/kg, conme I'année précédente.

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

2000 à 9000 F CFA/kg dans Ie Macina, Molodo et Kouroumry

l-1000 à 13000 à N'Débougou et Niono (hors Retail)
22OOO dans Ia partie Retail de Niono.

Tableau 14: Redevances battage par hectare

NIONO NDEBOUGOU I,IOIODO KOUROUMÀ IIÀCINÀ

I RetaiI Àrpon Non réam. Non réa.n. Non réan. Non réa.n. JlrPon Non réam.

Fcfa/Ha 22622 13083 11666 r1365 817 5 88 15 7647 8528

I Fcfa/Kg

I
I
I
t
I
t
I
t
I
I

3. L' éctuipement acrricole

En matière d'utilisation d'éguipement agricole, nous distinguons
trois types de charges :

L'amortissement des éq.ripements possédés par les exploitations
L'entretien des équipements et des animaux de traits.
La location d'éguipement agricole, ou Ie paiement de services

agricoles mécanisés.
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3. 1. Àmortissements des équipements

a ) Calcul des a-urortissements

Le calcul des amortissements dans Ie rapSrort "Coûts de
Production L988/89" avait fait I'objet de plusieurs critiques.

L'amortissement des boeufs sur 25 t de Ia valeur d'achat
était considéré comme trop faible, car Ia valeur des boeufs à Ia
réforme ne dépasse pas souvent 30.000 îcfa/ tête.

L'amortissement linéaire sur I ou 10 ans des herses et
charrues ne correspond à Ia réalité car Ia décote des charrues
uti I isée est plus éIevée, êt, surtout, cêtte charge
d'amortissement èst très étoignée de Ia réalité financière des
annuités de remboursements.

Pour cette campagne, nous avons donc sensiblement modifie les
hypothèses de calcul des amortissements.

Le calcul des amortissements se fait sur Ia base des valeurs
"comptants" et non des valeurs à crédit, pour ne pas tenir compte
içi - des frais financiers. L'amortissement des boeufs est
càIculée linéairement sur 5 ans et sur 75 Z de Ia valeur
comptant.

L'amortissement de Ia charrue et de la herse est calculée
Iinéairement sur 5 ans . Les valeurs d'amortissements ainsi
calculés se rapprochent donc davantage des annuités effectivement
payées par Ieê- producteurs, à Ia différence près des " frais
financiers".

b) Charges par hectare

L' amortissement des équipements agricoles ( 3000 à 7000 F CFÀ/ha
selon les zones ) corresponâ essentiellement à I'amortissement des
boeufs de trait (2000 à 5000 CFÀ/ha).

CeIa s'explique par Ie nombre de boeufs de trait dont doit
disposer unè exploilation pour faire fonctionner dans de bonnes
conâitions un attelage ( 3 boeufs dont un de remplacement) . et par
Ie coût unitaire d'un boeuf (en moyenne 80.000 F CFÀ/boeuf).

Les charges d'amortissement des ânes, des - charrues et des
charrettes éont équivalentes entre elles (200 à 600 F CFA/ha) 'mais Ia charge d '-amortissement des herses parait plus faible,
notamment en dehors de Niono.

Les dif f érences dans les chargres d'amortissements entre les
zones s'expliquent directement par des différences dans les
niveaux d.' inveJtissement au cours des cing dernières années.

Ces différences trouvent leur origine dans Ie niveau
d'équipement initial d.es dif férents zones, la politigue . de crédit
du fOV, €t, surtout, dans les variations de revenus qu'ont connu
Ies exploitations au cours des dernières années.
Àinsi, on peut distinguer :
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Les zones à revenus éIevés (Niono, N'Débougou et certains
Iillages. non réaménggés du yacina) , qui ont- pu s'éguipe;récemment (5000 à Z0OO F CFÀ/ha).

Les zones à revenus f aibles ( tlo lodo , Kouroumary, partie Arpondu Macina) qui ont peu investi ( 3000 à 5000 F cFÀ/[ra)-.

L i install.tion. plus récente des exploitations d.ans Ia partie
réaménagé9 du Macina et Ia potitique âe crédit d.ont ont Uénbficié
les explgitatiol= pour leur- installation (voir frais financier/hadans tableau 24) eiplique que les amortissements soient ici assezéIevée (5000 F cPÀ/hâ) âIors que Ie niveau d'équipàmànr esrencore très faible (voir volume 1)-.

Tableau 15: Àmortissenrents des équipements

I NTONO NDEBOUGOU HOI.ODO KOUROUHA HÀCINÀ OFFICE

RetaiI Àrpon Non réam. Non réam. Non réa.ur. Non réam. Àrpon Non réam. Ensemble

I
I
I
I
I

boeuf
Fcfa/ha

âne
Fcfa/ha

charrue
Pcfa/ha

herse
Fcfa/ha

charette
Fcf a,/ha

total
Fcfa/ha

4382

432

524

218

552

5 109

4508

600

319

313

402

514 3

4 513

493

516

343

307

6L7 2

36 54

485

244

L74

578

513 5

3577

306

441

L23

195

454 I

2588

324

3r5

r42

246

36 15

318'[

265

631

4L2

{15

4906

5478

175

265

l8

154

5090

36 54

388

368

201

355

4967

I
I
I
I
I
I
I
I

3 .2 Àutres f rais d' écruipement

a) Charges par hectare
. Entretien des équipements

L"g charges d'entretien correspondent aux
gyti rs agricores - ( charrue, houe et charettes ) ,ct'oeuvre comprises, êt à r'ariment bétair. Danscette charge varie selon les zones de 200 à 1600cette variation soit véritablement significative.

réparations des
pièces et main
I'échantiIlon,

F CFÀ, sans que



I
I
I
I
I
t
I
I
I
I

-1 6-

. Location d' équipement

Les locations d'équipements sont très variables selon les
zones (0 à 2300 F CFÀ/ha) car elles dépendent en partie du niveau
d'équipement des exploitation. Àinsi, Ies zones de Molodo et Ia
partie réaménagée du Macina,sous-équipées, ont des charges plus
éIevées de location d' équi-pement.

Cependant, ces moyennes sont très peu représentatives du coût
réeI- des charges de- Iocation pour les exploitations concernées,
car peu d'exploitation ont recours à ces locations.

Ains i , Ia- Iocation d' un boeuf pour I 'hivernage est d'environ
40.000 F CFÀ, soit, pour une exploitation de 4 ha, 10000 F
CFÀ/ha. En prestation de service, Ia location d'un attelage pour
les labours est d'environ 15.000 F CFÀ/ha.

. Charges totales d'équipement

Rapportées à la superficie cultivée, Ies charges totales
d'équipement agricole, amortissement compris, est stable entre
Ies -zones (5000-à 6000 F CFÀ/ha, différences non significatives).

En effet, Ies plus fortes charges d'amortissement et
d'entretien dans les zones équipées sont compensées par des
charges moindre de location (voir Ia zone de Niono et les
villages non réaménagées du Macina).

Tableau 16: Àutres frais d'équipement lnr hectare cultivé (Fcfa/ha)

NIONO NDEBOUGOU I{OIÆDO KOUROUI,IÀ I.IACINÀ OFFICE

RetaiI Àrpon Non réam. Non réan. Non réam. Non réan. Àrpon Non réarn. Ensemble

I Àmortis-
ments 48 14 49 40 5006 4056 39 37 29]-2 3449 5623 4 010

I Entretiens
1559 L42L I 359 1268 1157

548I Locations
108 357 599 1253 42L 2L6

I TotaI
éguipement 6374 5778 6264 607 5 6549 4601 49 48 6?9 5 5715

n/kg )
coût

I
I
I
I
I
I

b) Coût par kilo de paddy

Les charges d'équipement étant plus
quelque soit Ia zone, Ie coût au kg
variable selon Ie niveau des rendements.

ou moins stable à l'ha,
de I'équipement est très

Àinsi, au Retail, ce coût est très faible (environ 1
tandis qu'à Molodo, iI atteint les 4 F CFÀ/kg. Àilleurs, c€
varie entre 2, 5 et 3, 2 F CFA/kg.
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Coûts de l'équipenent par kilo de paddyTableau 17:

t NTONO NDEBOUGOU I.{OIÆDO KOUROUT,TÀ l{ÀcIl|À OFFICE

Retail Àrpon Non réarn. Non réam. Non réarn. Non réan. Non rérn. Ensenble

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

Àmortis-
ments

Entretiens

Locations

TotaI
éguipement

1.0 2.5 2.2

.{

.5

.7

.2

2.5

.9

.8

.6

.3

.4

.1

2.6

.3

.0

.3

.0

1.4

.5

.3

.5

.1

3.3

4) Valeur aioutée

a) Valeur ajoutée par hectare
La valeur ajoutée nette, production brute moins consommationsintermédiaires (y compris amo;tissements) permet de rémunérer les

f acteurs de productiôn qui concernent- ia prod.uction r1zicole(travail et càpitar d'exproitation dans notre èas).EIle correspond donc à Ia totalité d.es revenus distribuésaux agents irypliqués dans cette production (travailleurs etpropriétaires des moyens de productiôn).
_ S_qt_un plan macro-économique, âu niveau d'une zone par exemple,la valeur Ajoutée - Nette/hectare est un bon indièateur pourévaluer Ia capaci!é d-'yl système agraire à créer d.es revenus parunité de surface immobilisêe.

À I'off ice du Nigrer_, Ia production brute par hectare croit plusrapidement que les chargeË totales par hect.are, Ia fonction deproduction est dans sa piemière phasè, êt aucune zone n'a encoreatteint son point optimat de prôduction.

. Ainsi, lorsque les charges totales par hectare varienb d.e 1 à z
( environ 60 . 000 F cFA/hà dans le Macina à environ 110 .000 F
CFÀ/ha au Retail), Ie produit par hectare varie de 1 à 3 (environ
100 .000 F cFÀ dans Ie ùacina eL Molodo à environ 3zo.0oo È cFA auRetall), etr par conséquent Ia valeur ajoutée varie de 1 à 4
( environ 50 . 000- F cFÀ dans Ie Macina à environ ZOO.00O F CFÀ auRetaiI ) .

ly: précisement, on peut distinguer trois grand.es zones àI 'office du Niger.

Des zones à faibles niveaux de rendements (1500 à 1800 Kg/hadont Ia valeur ajoutée varie autour de 50.000 F cFÀ/ha.

ce sont res zones de Morodo, Kouroumary et
réaménagée ) qui représentent environ la moitiê desI'Office.

Macina (partie
superficies de
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Des zones à bons niveaux de rendements ( 2000 à 3000 kg/ha dont
Ia valeur ajoutée varie entre 80.000 F CFÀ/ha et L20.000 F CFÀ/ha
selon Ie niveau d' intens ification.

Ce sont Ies zones de Niono (hors
parties réaménagées par Arpon ou par
plus intensives.

La zone Retail à très haut niveau
kg/h,a) dont la valeur ajoutée dépasse

Retail) et N'Débougou, Ies
Ia Banque Mondiale étant les

de rendements (plus de 5000
200 .000 F CFÀ/ha.

Tableau l8: Valeur ajoutée obtenue sur
Parcelles simple culture

Ies casiers de saison
Canpagne L989/9O

RetaiL

NIONO NDEBOUGOU HOIÆDO KOUROUHÀ HÀCTNÀ OF'FICE

Àrpon Non réam. Non réa-n. Non réa.n. Non réatn- Àrpon Non réan. Ensemble

Produit brut
FCFA / ha 325077 201500 168338 I 58680 108848 129 5 10 108085 L44275 15098

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

fntrants
FCFÀ / ha

Service eau
FCFÀ / ha

Service baÈtage
FCFA / ha

Equipements
FCFÀ / ha

41640

4 1433

22622

6374

35L22

27985

13083

5778

307 09

27530

I 1665

6264

29624

2831 1

1r365

607 5

29535

27 527

817 5

6549

27 488

26936

8815

{601

2087 4

251'tg

7 647

4948

25114 29L2

1{263 2702

8528 1040

5795 571

Coût Cons. Int.
FCFÀ / ha 112069 81959 76L70 ?5375 7t787 57841 585 l7 54701 7227

Valeur ajoutée
FCFÀ / ha 2 13008 119 5 31 92 168 83305 37061 6 1570 49468 89574 7870

7
q

b) Valeur ajoutée par kilo
Rapportés au kg de paddy, Ies coûts en consommation

interméaiaire varient du simple âu double, soit de 24 F CFA/kg au
Retail à 46 F CFÀ/kg à Molodo.

On peut d.is tinguer à nouveau les tro is types de zone
précédentes;

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

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

Ia zone du Retail dont Ie coût des consommation intermédiaires
tombe à 25 F CFA/kg compte tenu des hauts niveaux de rendements.
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Pour un prix constant de 70
s imple au double ( à 24 F
RetaiI ) .

Tableau 19: valeur ajoutée obtenue par kilo de paddy
Parcelles sinple culture Ca.npagne 1989/90

Ia vÀN/kg varie donc du
Molodo à 46 F CFÀ/kg au

F CFÀ/kg,
cFÀ/kg à

Retail

NIONO NDEBOU@U HOIÆDO KOUROUHÀ HÀCINÀ OFFICE

Àrpon Non réam. Non réan. Non réam. Non réam. Àrpon Non réarn. Ensemble

Produit brut
FcFÀ / kg

Intrants
FCPÀ / kg

Senrice eau
FcFÀ / kg

Senrice battage
FcFÀ / kg

Eguipements
FcrÀ / kg

l6r8

I
I
I
I
t
I
t
I
t
T

I
I
I
I
I
I
I
t
I
I

Coût Cons.Int.
FcFÀ / kg 34

Valeur ajoutée
FcFÀ / kg
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II. Productivité du travail et rémunération des facteurs
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1. Productivité qlobale du travail
1. Productivité apparente qlobale du travail

La productivité globale des facteurs de production: Capital (K)
et Trâvail (T) peuL s'appréhender à travers deux indicateurs.

Productivité apparente du travail = V.À.N./ Vo1ume du travail

Productivité apparente du capital= V. À. Nr/ Volume du capital f ixe
produc t i f
Nous reprenons Ie terme de I'INSSE "Productivité apparente" P99rinsister sur Ie fait gue cette productivité n'est Pas liée

directement au travail,- ou directément au capital, mais à des
systèmes de productions complexes mettant en jeu non seulement
Iés facteurs de production K et T, mais aussi Ia qu?Iité des
sols, Ia qualité- du réseau hydraulique, Iâ technicité et
I'organisation des producteurs etc. . .

Dans un système traditionnel où Ie travail représente
I 'essentiet dés facteurs de productions, nous retiendrons
uniquement comme indicateur Ia prôductivité apparente du travail.

1.1. Les temps de travaux

. Point méthodologique

Les années précédentes, Ies temps de travaux étaient mesurés en
jours de présence sur les parcelles.

Le ùolume de travail- représenté par cette unité de mesure
était cependant variable selon les types de travaux et parfois
selon les zones.

Au cours de cette campagne, nous avons essayé de décomplg-r plus
précisément les temps dé Lravaux en relevant Ie nombre d'heures
passées sur les parcelles.

Cepend.ant, pour s impl if ier Ia présentation d.e ces d,onnées et
permèt tre des- comparâisons avec d' autres études, nous avons
préféré prendre comme unité de mesure Ia journée standard de I
heures .

Ce nombre de jours standards sous-estime Ie nombre de jours de
présence sur les parce I les ( certains jours de Plg?elge ne
dépassent pas 4 heuies de travail ) , ce gr.ti rend dif f icile les
comparaisons avec les autres campagnes, mais permet une meilleure
comparaison des volumes de travail entre Ies zones et les types
de travaux.

. Résultats

Dans Ie groupe des zones à faible valeur ajoutée, (Molodo,
Kouroumary, ùaciÀa non réaménagée), Ies temps de travaux Parhectare ne varient pas beaucoup : environ 13 jours_pour les
travaux du sol, 15 à 2O jours pour I'entretien des parcelles,
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. Dans Ie groupe des zones à
( utilisation plus importante
Ies temps de travaux moyens par
mais surtout ils sont beaucoup
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environ 20 jours pour Ia récolte plus Ie battage, soit au total
autour de 50 jours/hectare. Ces temps de travaux correspondent à
peu près à ce que I'on relève pour Ia production de mil/sorgho.

moyenne et forte valeur ajoutée
d' intrants et rendements élevés ) ,
hectare sont un peu plus élevés

plus variables
PIus I'intensification est forte, plus les temps de travaux du

sol sont éIevés (10 à 15 jours/ha selon les zones), plus Ie
repiquage est important (0 à 30 jours/ha).

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

Tableau 20: Temps de travaux par hectare de casiers

I HIONO NDEBOUGOU I,IOIÆDO KOUROUMA HÀCrNÀ

RETÀIL NON REÀH. NON REÀI"I. NON REÀ}T. NON REÀH. NON REN{.

L2

t
I
I
I
I

Travail du sol
Jours /Ha

Repiquage
Jours,/Ha

Entretiens
Jours/Ha

RécoIte
Jours /Ha

Battage
Jours/Ha

TotaI
Jours /Ha

I
I
I
I
I
I

L -2. Valeur aioutée nette /iour de travail
La variabilité des temps de travaux étant plus ou moins liée à

la variabilité de la valeur ajoutée, Ia productivité globale du
travail reste finalement assez homogène entre les zones.

On peut cependant distinguer un groupe de tête (Niono
N'Débougou ) avec une productivité variant. de 1700 à 24OO F
CFÀ/jour et un groupe de queue (uolodo Kouroumary Macina)
avec une productivité variant de 1000 à 1500 F CFÀ/jour.
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Dans la partie Arpon, Ies temps de travaux paraissent

particufièrement élevés mais confirment les observations des
campagnes précédentes : La pratique partielle du repiquage dans
cette zone (+ 13 jours), Ies quantités de travaux du sol et des
entretiens (+ 9 jours), et Ia durée plus importante des battages,
Iiée à des rendements plus élevés, êxplique ce supplément global
de travail (+ 30 jours) par rapport à Ia partie non réaménagée.

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

NIONO NDEBOUGOU I,TOIÆDO KOUROUITA I{ÀCINÀ OFFICE

Retail Àrpon Non réan- Non réarn. Non réam. Non réan. Àrpon Non réan. Ensenble

I FCFÀ /
ha 2161 1633 2050 2 381 r5 16 1370 L473 17 57

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

2. Rémunération des facteurs

. La valeur ajoutée nette est distribuée entre les agents
économiques qui fournissent les moyens de production I travail et
capital dans Ia théorie économique classique.

Dans des systèmes de production traditionnels, le facteur
travail représènte I'essentiel des facteurs de production et Ie
facteur capital (valeur de I'équipement agricole) reste faible.

La terre étant mis à disposition gratuitement par 1'état aux
producteurs et n'étant pas aIiénable ? elle n'est pas valorisée
dans le capital économique Iié au processus de production.

. Une partie du travail est fourni par des manoeuvres,
permanents ou occasionnels, et ce travail est rémunéré sur Ia
base du prix du marché. Ce prix dépend de I'offre et de la
demande de travail dans Ia zone Office au cours des différentes
périodes de I'année, et non de Ia productivité rée1le de ce
travai I dans l-es dif f érentes zones .

Une partie du capital d'exploitation est financée par des
organismes de crédit (nfe ou BNDA) et est rémunérée selon un taux
f ixe.

Lorsque Ie producteur a rémunéré ces différents facteurs
"extérieurs" à son exploitation familiale, Ie solde restant
correspond au revenu familial.

Le revenu familial, qui sera commenté dans Ie chapitre V
rémunère à Ia fois le travail familial et Ie capital propre des
explo i tat ions .

Nous avons donc décomposé ce revenu en trois parts :

la part qui revient spécifiquement
exploitations, êD évaluant cette part à
temps de travaux effectués par la famille
coût d'opportunité de ce travail.

au travail familial des
partir d'un décompte des
et d'une estimation du
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Ia part qui rémunère le capital propre des exploitations

gérant âes faCteurs de productions.
Ia part qui revient à I'exploitatig.on en tant qu'entreprise

Cette part correspond aux
iésultats net ou profit net d'exploitation.

2.L. Travail salarié
a) Rémunération unitaire

Le tableau présente Ies rémunérations moyennes des salaires
temporaires par journée standard de I heures-. Ces rémunérations
varient finaiemeit.=="r peu d.'une zone à I'autre et d'un.type de
travail à tiàutre (300 à- 500 F CFA/ha), sauf-pouf le rePiggage à
Niono où Ia rémunéiation journalière atteint les 900 F cFÀ/jour.

Cette différence s'explique par deux phénomQnes; 
-

d.'une part Ie r"piquâg" èst payé à Ia tâche (15000, 17500 ou
20000 F cri,'/na ) et iei tiavairrèuis vont sans doute prus vite
qu'ils ne Ie feraient autrement, 

-1 6'autre part , c'est une péfiode critique où Ia demande en
travail est foite àt qui modifiè Iocalement et provisoirement Ia
valeur d'échange du travail.
De façon générale, }a rémunération du travail
est d.ônc Éettement inférieure à sa productivité

lableau 22: Rémunérations journalières noyennes

Superficies de casiers (Fcfa /jour1

NIONO NDEBOUGOU I.IOIÆDO KOUROUMA HÀCINÀ ÎOTZONE

du marché

Travail du sol
Fcfa/jour

Repiquage
Fcfa/jour

Entretiens
Fcfa/ jour

RécoIte
Fcfa/jour

Total
Fcfa/ j our

248

868

439

440

625

459

517

510

439

550

548

268

658

417

478

565

640

526

439

623

490

339

'.''

433

514

581

b) Rémunérations versées par hectare

euelque soit Ia rémunération unitaire, Ie nombre de jours de
travail salarié reste très faible, à Iiexception du Retail qui
emploie massivement pour Ie repiquage-



I
I
I
I
I

Àins i ,
varient entre

Àu RetaiI

-24-
en dehors du Retail, Ies salaires versés à I'hectare
2000 et 5000 F CPÀ/ha.

cependant, ces salaires atteignent près de 20000 F
CFÀ/ha (ce qui êorrespond aux salaires versés dans les autres
zones plus environ 15000 F CFÀ/ha pour Ie repiquage).

Enviion 10 t de Ia valeur ajoutée est alors utilisée Pour
rémunérer Ia main-d'oeuvre salariée.

Tableau 23: Rémunération du travail salarié par hectare cultivé

I Retail

NIONO NDEBOUGOU MOIÆDO KOUROUHÀ I{ACINÀ OFFICE

Àrpon Non réa-n. Non réam. Non réam. Non réan. Àrpon Non réan. Ensemble

I ncra /
ha 18934 4 501 1496 1996 4931 2925 1938 3701 3728

rcrl /
kg t.'l1.3I

t
t
I
I
I
t
I
I

2.2. Frais f inanciers

Les frais financiers présentés içi correspondent aux crédits
d'équipement à moyen terme.

napportés à- I'hactare cultivé, ces frais financiers sont
assez f alble car toutes les exploitations ne s'end,ettent PaF Poqr
s'équiper, notamment Iorsqu' i1 s 'agit d'acquérir des boeufs
(boeufË achetés au comptant à d'autres producteurs, ou venant du
troupeau ) .
Néanâmoins, Ia différence relative des frais financier entre les
zones traduisent des différences de niveaux d'endettement.

Àins i, Ia zone d.e Niono semble avoir recours au crédit
d.'équipement de façon importante ( L300 à 1700 F CFA/ha de frais
financiers ) .

Dans les autres zones, les niveaux d'endettement sont très
d.isparates ( 300 à Molodo jusqu'à 3000 F CFA/ha dans Ia partie
Àrpon du Macina) .

nàpportées au kg, ces frais financiers ne dépassent 9Qnéralement
pas-i F çFÀ (0,5 r_cFÀ/kg en moyenne). Les char-ges financières
moyennes à I'Office du Niger demeure donc très faible.

Tableau 24: Frais financiers par hecÈare

I N IONO NDEBOUGOU MOLODO KOUROUIIÀ I,TACINÀ OFFICE

RetaiI Àrpon Non réan. Non réam. Non réam. Non réam. Arpon Non réan. Ensemble

Fcfa/ha I 366 l3 3l 1670 373 tl78 599 16 40 I 039 958

Fcfa/kg .3 .5 .7 .2 .8 .3 1.1 .5 .4
I
t
I
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2.3. Coût d'opportunité du capital propre

Le capital propre des exploitations est estimé sur la base de la
valeur- d'acquis-ition du - matériel agricole et des animaux de
traction et des hypothèses de calcul des amortissements (valeur
initiale moins amorLlssements ) . IL correspond donc à la valeur
résiduelle des équipements à Ia date de I'enguête.

Le coût d'opportunité de ce capital est estimé par. 1": frais
financiers que-Le producteur deviait payer si ce.capital était
emprunté auprès d.'ùn organisme de crédit local (nov ou BNDA) ,
soit I Z annuel du capital.

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

I1 est très proche du coût financier réellement payé-par les
producteurs, cê gui signifie que Ie capital économiqo" qYe
ieprésente les éguipements appartient autant aux organismes de
crédit qu' aux producteurs .

Ce coût d'opportunité est plus élevé dans les zones bien
équipées , c 'est- à dire Ia paitie réaménagée de Niono ( 2000
Cra/ha ) et Ia zone de N'Débougou ( 3000 F CFÀ/ha) , notamrnent les
villages BZ et 85.

Rapporté au kg de paddy produit, ce coût d'opportunité ne
dépaêse pas 1 F Cra/kg (ô,75- F- CFA/kg en moyenne) .

On remarque que les frais financiers rée1lement payés par Ie
producteur et Ie coût d'opportunité du capital propre ne
dépassent pas ensemble 1, 5 F Cfe/Xg ( sauf dans Ia partie Àrpon du
Maôina aux rendements particulièrement faible) .

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

Tableau 25: Coût d'opportunité du capital propre

t Retail

NIONO NDEBOUGOU I.iOLODO KOUROUMÀ HÀCINÀ OFFICE

Àrpon Non réam. Non réam. Non réan. Non réan. Àrpon Non réam. Ensemble

T
Fc f a,/ha 180 5 19 21 1532 27 LI l3 50 157 I I 286 I 829 1824

.8.9.8.8.9L.2.6.7Fcfa/kg .4

sur
que
500

I
I
t
I

2.4. Coût d'opportunité du travail

Compte tenu des niveaux de rémunération du travail salarié
Ie malché du travail à I'Office du Niger, nous avons estimé
Ie coût d'opportunité moyen du travail était d'environ
Fcf a/ jour stanâard de travai-I (huit heures de travail ) .
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Le coût du travail familial a été évalué par le produit du

volume de travail ( en jours standards) et de cette rémunération
journal ière .

En dehors des zones réaménagées de
travail varie de 20000 à 30000 F CFA/ha
F CFÀr/ha. Àu Retail, Ia valeur du
presque les 50.000 F CFÀ/ha.

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

Par kilo de paddy, Ie coût du travail familial varie de 10 à 15
F CFÀ/kg:

Compte tenu du niveau des rendements, les coûts en travail les
plus éIevés se situent dans les zones de Molodo et Macina (14 à
16 F cfalKg) .

À Retail, Ie volume de travail par hectare est largement
compensé par les rendements éIevés, êt Ie coût en travail par kg
reste faible ( 10 F CFA/kg) .

Tableau 26: Coût d'opportunité du travail falrilial
Parcelles sinple culture Canpagne L989l9O

NIONO NDEBOUGOU MOI,ODO KOUROUMÀ HÀCINÀ OFFICE

I RetaiI Àrpon Non réa.n. llon réa.n. Non réam. Non réam. Àrpon Non réan. Ensenble

FcFÀ /
ha 47 629 34202 22829 187 08 20944 21472 25313 31508 24555

T pcrl /
kg 10.3 11.9 r3.5 11.6 16.4 15.3 11.4

t
I
I
I
I
I
I

2 .5. Résultat d'exploitation
Malgré Ia variation du coût des facteurs , Ia typologie des

zones selon Ie résultatr/ha reste identique à celle des zones
selon Ia Valeur a joutée/}l'a.

Ainsi, les zones de faible résultat sont les zones de Molodo,
Kouroumary et Macina (partie réaménagée) avec 10000 à 40000 F
CFÀr/ha.

Les zones de profit moyen sont celles de N'Débougou et
(hors Retail) avec 60000 à 75.000 F CFÀ/ha.

Enfin, la zone du Retail reste marginale avec un résultat
éIevé d'environ 140 .000 F CFÀ/ha.

En terme de résultat/kg, on peut distinguer deux grands groupes
de zones, Ies zones "extensives" à résultats unitaires médiocres
ou moyens ( 6 à 20 F CFÀ/kg pguT Molodo, ..Kouroumary et. Macina
réaménagée) et }es zones "semi-intensives" ou "intensives" à
résultats unitaires éIevés (26 à 30 F CFA à Niono et N'Débougou).

Niono

très

I
t
I



Tableau 27: Résultats des superficies
Parce1les sinple culture
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de casiers
canpagne f989/90

Retail

NIOHO NDEBOUGOU I,IOIPDO XOUROUHÀ HACINÀ OFFICE

Arpon Non réan. Non réan. Non réan. Non réan. Àrpon Non réan. Ensenble

Valeur ajoutée
FCFÀ / ha 2 I 3008 119 5 31 92 168 83305 3706 r 6 1670 49468 8957{ 7870

Coût Travail
FCFA / ha

Coût Capital
FCFÀ / ha

5656 3

3171

38703

32 53

24325

3202

20704

2775

25875

2528

24397

2L70

2725L

2926

35208 2828

2867 27r

Résultat
FCFÀ / ha L4327 4 7757s 64641 59396 8658 35 103 19290 51499 4758

Tableau 27 lsuitey: Résultats par kilo de paddy

NIONO NDEBOUGOU HOIODO KOUROUT{À HÀCINÀ OFFICE

RetaiI Àrpon Non réam. Non réam. Non réam. Non réan. Àrpon Non réam. Ensemble

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

Valeur ajoutée
FcFÀ / kg

Coût Travail
FcFÀ / kg

Coût Capital
FcFÀ / kg

Résultat
FcFÀ / kg

37

13r7

222527
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rII. DOUBLE-CULTURE ÀU RETÀIL

Les deux premiers chapitres concernaient les cultures de saison
sur parcelle de simple culture.

Les itinéraires techniques, êt surtout les performances
techniques de Ia culture de saison sur les pargelles de
doublelculture sont très Iiées aux conditions d'installation de
la contre-saison qui Ia précède.

Par conséquent, Ies performances économiques de
saison ne peuvent être évaluées indépendamment
contre-saison.

I I s 'agit de comparer un système de
"contre-saison + saisôn" avec un autre système
classique, "jachère + saison".

La grille de lecture de cette comparaison sera
de deux premiers chapitres.

t
I
I
t
t
I
t
I

cette culture de
de celles de Ia

culture cohérent
de culture, plus

identique à celle

l.Valeurs ajoutées et productivité du travail
Les charges moyennes en intrants sont sensiblement idenLiques

quelque soit Ia saison et Ie type de parcelles.

Au Retail, Ie service eau est moins cher pour Ia
contre-saison (400 kg/h^a) que pour la saison (600k9/ha).

Compte tenu du mode calcul des charges structurelles
( répartition des charges structurelles sur I'ensemble des
supérficies cultivées, contre-saison y compris ) , Ies charges
d'équipement sont identiques quelque soit Ia saison et Ie type
de parceIIe.

Le service battage est toujours proportionnel
différentes parcelles.

En définitive, Ies charges en consommations interméôiaires de
contre-saison sont très proéhe de celles de saison, êt Ie système
de double-culture implique donc une charge à I'hectafe presque
double du système dè simple culture ( 185 .000 F CFÀ/ha contre
LL2.000 F CFA/ha), soit 86.000 F CFÀ de charge en plus.

ParaIIèlement, dans les parcelles de double-culture, 1" produit
moyen d.e chaque cycle saisônnier est beaucoup plus faible (227OOO
pour Ia contre-sàison et 2O3.000 pour la saison contre 325.000
pour Ia saison sur les parcelles de simples cultures ) et Ie gain
de production brut du système de double-culture paf rapport au
système de simple culturê n'est que de 104.000 F CFÀ/ha, c'est à
dire juste suflisant couvrir les charges supplémentaires.

Compte tenu des performances technique- de 198?, l" système
de doublè-culture n'offre donc pas d'intérêt particulier.

La valeur ajoutée obtenue pâr hectare n'y est pas plus éIevéé
que dans Ie système de simple culture (226.000 F CFÀ contre
2t5.000 F CFÀ/ha, différence non significative), et cela pour un
volume de travail au moins double.

au rendement des

t
I
I
I
I
I
I
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La productivité du facteur travail

nette par jour standard de travail est
dans Ie système de double culture.

en terme de Valeur ajoutée
donc deux fois plus faible

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

Tableau 28 : Productivités comparées des systèmes de culture du Retail

Systène
Simple-culture

Saison 89

Systène
DoubIe-culture

contre-
Saison 89

Saison
89

Ànnée
1989

Produit brut
FCFÀ ,/ ha 325077 227 025 203585 429623

Intrants
FCFÀ / ha

Senrice eau
FCFÀ / ha

Service battage
FCFÀ / ha

Eguip,ements
FcFÀ / ha

41640

4 1433

22622

6 158

42338

28000

1816 2

5445

41015

44449

14402

5445

83209

7249L

32576

-10890

Consommations
FcFÀ / ha 112070 9 3604 1052 t9 1986{5

Valeur ajoutée
FCFÀ / ha 2 13582 L32447 9 5007 226565

Coût Travail
FcFÀ / ha

Coût Capital
FcFÀ / ha

66563

317 1

1099{2

29 33

66031

2933

175810

5867

Résultat
FcFÀ / ha 143746 19 107 25940 44383
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2.Coûts unitaires de production

En terme de coût des consommations intermédiaires par kilo de
paddy, Ie système de double culture produit à un coût unitaire
itus-éIevé (SA Fcfa contre 26 Fcfa). eela s'expligue aisément par
ies chiffres du paragraphe précédent qui montrent qu: une
augmentation d,'enviion fOO- t âes charges . d.1? Ie système de
aoùUte culture n'entraîne qu'une augrnentation d'environ 50 t de
produit brut.

Si I'on rémunère les facteurs de production, le travail
notamment, âu prix d.u marché , Ie coût total devient alors
prohitif pour ie paddy prod.uit sur les parcelles de double
ôulture ( 63 F CFÀ/ha contre 39 F CFÀ/kg) -

La faible productivité du travail dans ce système explique ce
coût.

Tableau 29: Productivités comparées des systèmes de culture du Retail

Parcelles
Sinple-culture

Saison 1989

Parcelles
DoubIe-culture

Contre-
Saison 89

Saison
19 89

Ànnée
19 89

Produit brut
FCFÀ / kg

Intrants
FcrÀ / kg

Serrrice eau
FcFÀ / kg

Senrice battage
FcFÀ / kg

Equipenents
FcFÀ / kg

Consomrnations
FcFÀ / kg

Valeur ajoutée
FcFÀ / kg

Coût Travail
rcne / kg

Coût Capital
FcFÀ / kg

Coût total
FCFÀ / kg

Résul.tat
FcFÀ / kg
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3 . Conclusion

I t est tt9: . probable que d.ans les années à venir, Iesproduc teurs amé I ioient sens iËf ement les rendements d.es paiè"l lesde double-culture, actuellement relativement faibles.
Cependant, Ie système de double-culture ne d.eviendra intéressant

gY" ::il,Permet un gain de valeur ajoutée par rapport au systèmede s imple culture . Or, Ies renâements obtenù-s en saisôn surparcelles 
. de simple culture sont également susceptiblesd'augmentation

Un argument favorable à Ia contre-saison, êt qui n'esÈ paspris en compte_ dans cette étude, est la pô==ibifite de mièuxvaloriser sa production sur re marché ribre. -
En effet, à I'époque de Ia récolte de la contre-saison(j"}I1et), Ie pSddy sè -vend. (généralement) plus cher qù'à Iapériode de récolte âe Ia saison'(5a.t.rier) . ' L -
En 1989. cepelrdant cette différence était très faible (voirevolume i- chapitrê 5 ) .

L'étude de Ia campagne 199o/gL prend.ra en compte cesdifférentiels de prix- four mieux comiarer les perfo^imances
économiques des deui systèmes.
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rV REVENUS ÀGRICOLES DES COTÆNS

1. Revenus par hectare
Le revenu familial par hectare pour chaque type de superficie

est égal à Ia valeur ajoutée par hectare moins la rémunération
des facteurs de production extérieurs à I'exploitation , c 'est à
dire les salaires et les frais financiers.

Dans un système traditionnel faisant peu appel à
d'oeuvre extérieure et peu utilisateur de capitaux, ce
familial par hectare est en fait très proche de Ia valeur
par hectare.

la main
revenu

ajoutée

-En ce qui concerne les superficies de casiers, les analyses
par zone déjà effectuées dans les chapitres précédents pour Ia
valeur ajoutée peuvent être reprises pour le revenu familial par
hectare.

En ce qui concerne les superficies hors-casier, gui n'ont pas
été étudiées en tant que tel dans les chapitres précédents, nous
constatons une très forte variabilité des revenus par hectare.

Ce sont généralement des systèmes de culture très extensifs où
Ies producteurs n' investissent pas en fertilisants.

Les coûts en consommations intermédiaires se limitent donc
aux semences, à une redevance eau inexistante ou beaucoup plus
faible ( 200 kg/ha contre 400 kg/ha en casiers ) et à la redevance
battage.

L' irrégularité des rendements, Iié à une mauvaise maîtrise de
I'eau, êxplique Ia variation du revenu hors-casiers par hectare.

Tableau 30; Revenus familiaux par hectare cultivé

NIONO NDEBOUGOU !.{OIPDO KOUROT.lHÀ ttÀcrNÀ OFFICE

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

I
I

Produit casier
FcFÀ / ha 325077

Charges casiers
FcFÀ / ha 132369

Revenu casier
FcFÀ / ha L927Og

20 1500

87802

I 13698

168338

79336

89 002

158680

77743

809 36

108848

77896

309 52

129510

71364

581'16

108085

62196

45889

L44275 150980

59440 76959

84835 74022

I
I
I

Produit hors-casier
FCPÀ / ha

Charges hors-casiers
FcFÀ / ha

Revenu hors-casiers
FCFA / ha

111673

36 356

75317

r90400

L67 7 24

2267 6

123878

32332

9 1546

84648

29294

55354

81362

16210

65r53

47250

r1132

36118

79109 93868

30060 24449

49050 69419

I
I
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2. Superficies, revenus et disponibles par habitant

a) Superficies cultivées par habitant
Le revenu familial rizicole par habitant dépend à Ia fois de

Ia productivité des différentes superficies cultivées eÈ des
quantités de superficies cultivées par les colons.

Nous rappelons içi guelgues résultats du Volume 1 Chapitre
fV concernant I'analyse des superficies attribuées.

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

Dans Ia partie Àrpon de Niono et la partie non réaménagée du
Macina, cette superf icie est plus faible (0,35 à O,4 ha) et
enfin, dans Ia partie Retail, elle se réduit à environ O,2 ha.

Les superficies hors-casiers rapportées au nombre d'habitant
sont signif icatives dans les zones de N'Débougiou, Molodo et
Kouroumary ( environ 0,1 ha/habitant) , ailleurs e1les sont
marginales et ne contribuent pas à augmenter sensiblement les
revenus.

b) Revenus rizicoles par hatritant
Malgré une bonne productivité des zones réaménagées de Niono,

Ie revenu par habitant est "contrarié" par une faiblesse des
superficies attribuées, êt n'est guère plus éIevé que dans Ia
partie non réaménagée de Niono et N'Débougou (environ 50000 F
CFA/ha ) .

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

c) Revenus monétarisables par habitant
Si 1'on considère que Ia population de I'Office doit immobiliser

environ 300 kg de -paddy /àn]personne ( soit environ 2OO kg de
riz/ an,/personne ) pour se nourrir et quelque 2000 Fcfa/habitant
pour payer I'impôt, on peut estimer que les exploitations de
I 'Office doivent mettre de côté I 'équivalent d'environ 23 .000 F
CFÀ/habitant pour se reproduire.

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

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

L'analyse de ce revenu monétarisable fait apparaître deux grands
groupes de zones à I' Office du Niger.

Les zones de Niono et N'Débougou, gui dispose d'un revenu
monétarisable significatif d'envirôn 25.000 F CFA/habitant/an.

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

Les zones de Macina réaménagée où les revenus moyens
monétarisables sont nuls.
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C'est bien sûr dans ce groupe de zones que I'on trouve une
proportion importante d'exploitation déficitaires, dont Ie revenu
rizicole ne couvre pas les besoins minimums.

Tableau 31: Superficies cultivées et revenus rizicoles par habitant
Ensenble des parcelles de riz canpagne f989/90

Retail

NTOHO NDEBOU@U I{OIÆDO KOUROUI{À I{ÀCINÀ OFF'ICE

Àrpon Non réan. Non réa.n. Non réan. Non réan. Àrpon Non réan. Ensenble

I
I
I
I
t
I
I
I
T

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Surfaces
casiers

Ha / hbt

Surfaces
hors_casiers

Ha / hbt

Revenu total
rizicole
FCFÀ/hbr ( 1 )

Consommation
FcFÀ/hbr (21

Disponible
monétarisable
(r)-(2)

.47.55

.00.08

50647

2 3000

462L7

23000

49363

2 3000

48367

23000

19 480

2 3000

3{260

23000

21041

23000

-3520 I 1260 -19 59

30869 37LL2

23000 23000

7869 1411227 647 232L7 26363 2s367
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COHCLUSTON

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

Les zones semi-intensives de Niono et
rendements varient de 2 ,3 T/ha à 3 T /}:.a,
monétaire d' environ 30 Fcfa/kg une valeur
proche de 100 000 FCFA.

Niger présente des

N'Débougou, dont les
produisent à un coût
ajoutée par hectare

Les zones de Molodo, Kouroumary et Macina,
extensives et dont }es rendements ne dépassent pas
produisent à un coût d'environ 40 Fcf.a/kg une valeur

encore très
deux T /ha ,

ajoutée qui
tourne autour de 50000 Fcfa/ha.

. De façon marginale elqi!,_les exploitations du prgjgt Retail,
qui repiguent en intégralité leurs parcelles et fertilisent à un
haut niveau, obtiennent des rendements de plus de 5 T/ha.

Ces exploitaions produisent à un coût moyen unitaire
d'environ 25 Fcfa/ha une valeur ajoutée d'environ 200 000
Fcfa/ha.

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

Dans les autres zones,
Fcfa/habitant.

ce revenu varie de 20 à 30000

âcédente, on constate une augmentation des revenus
Pour les zones déjà étudiées au cours de Ia campagne

par habitantpreceoenE.e, oD conscaE.e une augmenEaE.lon cles r
Iiée à une légère augmentation des rendements.

Si la progression de Ia technique du repiquage
en corollaire une améIioration de Ia fertilisation,

continue, avec

Ia hausse des rendements et des revenus devraient se
Ia tendance à
confirmer.


