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R.ESUME.

Pendant plus de 50 ans I'Office du Niger a été la seule stmcture ayant en
charge I'encadrement du monde paysan sur toute sa zone d'intervention.
Après les constats sur les différents échecs, le gouvernement et ses
partenaires au développement ont perçu la nécessité d'une libéralisation
progressive de l'économie et du transfert de responsabilité de l'Etat aux
acteurs privés et en particulier les exploitants agricoles et leurs
organisations. C'est dans ce cadre que I'Office du Niger a été restructurée en
1994. Certaines activités de type conseils sont élargies à d'autres
organismes. L'encadrement du monde paysan n'étant plus du seul ressort de
I'ON il a été initié une innovation en matière de méthode de conseil en
gestion aux exploitations agricoles rien de tel existant dans la zone.
Après une première phase et suite aux suggestions des agriculteurs et les
différents partenaires, I'approche ds Conseil de Gestion (CdG) a été réajustée
et placée au centre des activités du projet URDOC2.
Dans cette étude, il s'agit de mettre en place une base de données pour
évaluer I'impact du conseil de gestion au>( exploitations agricoles dans la
zon.e ON.
La méthodologie utilisée dans cette évaluation est celle dite dans le temps
(sur der:x campagnes agricoles), mais non pas dans I'espace. Les
informations sur 31 exploitations participant au CdG et pratiquant la
riziculture ont été collectées sur les campagnes agricoles L999 /OO et
2000/0 1.
Au cours des différentes analyses, il a été question de voir les relations
probables entre les différents changements observés et les facteurs
explicatifs de ces changements liés au CdG. L'évolution timide, la non-
dépendance du type de participant et le changement obsenré dans certains
cas d'analyses peuvent être influencés par des facteurs sociaux qu'il faudra
donc suivre dans le temps. Cette prudence est appuyée par Ltne citation
d'Hameline, cité par Meaux : n le changement social est une transformation
observable dans le temps, qui affecte d'une manière qui ne soit pas que
provisoire ou éphémère, la structure ou le fonctionnement de I'organisation
sociale d'une collectivité donnée et modifie le cours de son histoire n.

n est pour le moment prématuré, wr la spécificité du type d'évaluation,
d'affirmer que tous ces changements sont dus au CdG.
Au vu de leur sensibilité quelques indicateurs peuvent serwir pour un départ
a constitu{la base de données pour évaluer I'impact du CdG.

Pour la finalité de la base de données nous suggérons qu'elle soit
définitivement saisie sous le logiciel de gestion des données (Access) proposé
lors d'un précédent stage et pour l'évaluation d'impact du CdG que la
présente étude soit complétée par une autre qui prend en compte l'approche
d'une évaluation dans I'espace et avec des groupes d'exploitants mixtes.
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1. INTRODUCTION

L'Office du Niger est le plus ancien des périmètres irrigués de I'Afrique de
I'Ouest et I'un des plus étendu. Aménagé à partir des années 1930 il devait
devenir, selon les premiers projets élaborés, le principal fournisseur de coton
des industries textiles de la France coloniale, le grenier à nz de l'Afrique de
I'Ouest et un lieu d'innovations techniques et sociales. I-,es objectifs étaient
ambitieux avec près d'un million d'hectares à aménager en 50 ans, mais les
réalisations sont restées bien en deçà des objectifs.
Sur la base de constats sur les différents échecs, le gouverrrement et ses
partenaires au développement ont perçu la nécessité d'une réhabilitation des
infrastructures hydrauliques et d'un recentrage des missions de l'Office du
Niger dans le cadre d'une libératisation progressive de l'économie et du transfert
de responsabilité de I'Etat aux acteurs privés et en particulier les exploitants
agricoles et leurs organisations. C'est dans ce cadre que s'est réalisé en 1994 la
restmcturation de l'Office du Niger. Celui-ci sbccupe des missions pour
lesquelles il est reconnu le plus compétent tandis que les autres activités, dont
le crédit agricole, la transformation et la commercialisation, ont été privatisées.
Certaines activités de type appui aux producteurs sont élargies à d'autres
organismes.
La gestion des exploitations rlzicoles à laquelle les paysans n'étaient pas
toujours habitués (gestion des stocks céréaliers, gestion de trésorerie,
organisation du travail, calendrier agricole) a suscité une grande question
auprès des acteurs du développement. L'encadrement du monde paysan n'étant
plus du seul ressort de l'ON il fallait innover en matière de choix de méthode,
comme celle du conseil en gestion aux exploitations agricoles. Or, rien de tel
existait dans la zone.
A llssu du comité de pilotage du projet centre de prestation de services (PCPS)
en L996, une démarche conseil de gestion aux exploitations agricoles (CdG) a
été,proposée par le PCPS (avril, 19971. Pour le réaliser, I'URDOC, â été chargé
de la mise au point d'une méthode et des outils de conseil de gestion adaptés
aux exploitations agricoles de I'ON, tandis que le PCPS appui les CPS dans la
diffusion de cette approche.
Le, thème du présent mémoire intitulé "Mise en place d'une base de données
pour l'évaluation de I'impact du CdG aux exploitations agricoles de I'ON" a été
formulé suite à un précédant thème de mémoire "mise en place d'un dispositif
de suivi évaluation du CdG en zor:e ON" initié dès la première année de la
deuxième phase de I'URDOC en 2000.

La première partie du mémoire porte sur l'évolution institutionnelle, socio-

I économique, ôonséquence logique de la restructuration de I'ON et des grands
r travaux de réaménagement des périmètres qui ont fait de cette zone un

important pôle économique.

I Elle traite aussi les grands axes d'interventions du projet et de quelques autres
projets ou ONG créés en zone ON, au lendemain de la restructuration.

La deuxième partie fait ressortir quelques concepts de CdG, son évolution au
Mali et surtout sa problématique en zor:..e ON. Elle décrit aussi les différents
modules dispensés dans le cadre de la mise en æuvre et des acquis de
I'approche CdG.
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Dans la troisième partie, un bref aperçu a présenté les différentes formes
d'évaluation.
Actuellement pour la seconde phase du projet quelques questions essentielles
se posent à savoir :

Y a t-il eu des changements produits suite à cette première campagne
d'introduction du CdG ou vont-ils en avoir dans les années à venir ?
Peut-on attribuer ces changements aux CdG ?

L'étude menée dans le cadre de ce stage a comme objectif de fournir des

réponses à ces deu>< questions.

La quatrième partie parle de la méthodologie suivie pour la réalisation du
présent mémoire.

La cinquième porte sur les résultats obtenus.

La sixième partie est consacrée à la conclusion aux discussions.
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2. GENERALITES

z.T.PRESETVTATION DE L'OFFICE DU NIGER.

Situé au cæulr du Mali, (voir carte I en annexe) la zone Oflice du Niger désigne
à la fois I'un des plus anciens et des plus importants périmètres agricoles
d'Afrique Sub-saharienne et l'une des premières entreprises agricoles publiques
de la sous région.
En effet le colonisateur dont le souci majeur était de tirer le maximum de prolit
de ses colonies erit lIdée d'étudier les possibilités de faire de la culture irriguée
du coton dans les vallées du Sénégal et du Niger, pour alimenter ses filatures
en manque de matière première.
Les objectifs étaient ambitieux avec près d'un million d'hectares à aménager en
50 ans. Les grands ouvrages ont été conçus et construits pour y répondre.
Mais, les réalisations sont restées bien en deçà des objectifs avec en L96O /6L
environ 45 OOO ha aménagés dont seulement 82 %o cultivées.
Au tout début de l'année 2000, les superlicies aménagées brutes irriguées à
partir du barrage de Markala sont estimées à environ 74 OOO ha dont :

o 55 576 ha de casiers de I'Office du Niger aménagés dont 44 %o ont été
réhabilités.

o I 585 ha de nouveaux casiers de l'Office du Niger (Bewani et

Ké-Macina).

o 5 806 ha de casiers gérés par la Sukala (périmètres sucriers)

o 3 000 ha aménagés pour la submersion contrôlée et gérée par I'ORS

E 8 000 ha environ de hors casiers dont près de 1 000 ha améliorés
récemment.

Pour les trois grands réseanur (Sahel, Macina et Costes-Ongofba), les superficies
irrigables sont de I'ordre de seulement 60 OO0 ha et l'Office contribue à près de
40 o/o de la production nationale du riz au Mali (ON, 20O 1).
Les aménagements rizicoles de l'ON forment actuellement six
sous-ensembles ; il s'agit des périmètres de Bewani, (récomment implantés en
amont de Niono) et des cinq anciens périmètres de Kouroumari, Molodo, Niono
et N'Débougou, âu Nord, et du Macina à l'Est
(voir carte : Ré/aménagement s Office du Niger en annexe).
L'ensemble des aménagements est entièrement gravitaire et alimenté en eau à
partir du barrage de Markala par trois grands systèmes d'adduction :

Le potentiel des sols irrigables est de I'ordre d'un million d'ha, mais ce chiffre ne
tient pas compte de la disponibilité en eau.

2.1 .1 Quelques grandes dates de l'Office du Niger.

1919 : lancement des études topographiques et agronomiques dans la vallée du
Niger.
L932 : création de l'Office du Niger, lancement des grands travaux (réquisition
des indigènes).
L947 : construction du barrage de Markala.
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L96O / L962 : indépendance du Mali, puis transfert de I'Office du Niger à lEtat
malien.
L962 / L968 : expérience socialiste : champs collectifs instauration de la police
économique et lancement de la culture de la canne à sucre.
l97O: abandon de la culture du coton
1982 : début des réaménagements du projet ARPON (secteur de Niono).
L984 : suppression de la police économique. Création des premières
associations villageoises.
L985/1986: début de réaménagement dans le secteur Sahel (Projet Retail).
Libéralisation de la commercialisation du riz.
199 L /L992 : Permis dExploitation Agricoles délivrés à 38 colons. Apparition
des premiers GIE
L994: Restructuration d.e I'ON.
1995 : Développement de systèmes financiers décentralisés à travers des
Caisses Villageois dEpargne et de Crédit.
L997 : Première expérience CdG en zone ON.
L999
L999
2000

Validation de la première expérience de CdG ert zorae ON.
Installation de communes nrrales en zorre ON.
Placement du CdG au centre des activités de I'URDOC.
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2000 : Mise en place d'un dispositif de suivi-évaluation du CdG en. zorLe ON.

2.1.2.Milieu physique, climat, végétation et sols.

L'ON, crée en L932, est situé dans la partie occidentale du delta central du
fleuve Niger appelé delta mort. Le qualificatif de delta "mort" vient reposer sur
le fait qull est situé en dehors des limites des inondations naturelles actuelles
du fleuve, alors qu'autre fois, elle constituait une région lacustre : c'est donc un
delta fossile.
ô Climat :

Situé dans La rnne soudano-satrélienne entre les 13'50' et 14'55' de latitude nord
et de part et d'autre du méridien 6o ouest, l'ON, présente un climat caractérisé
par une longue saison sèche (8-9 mois) et une courte saison des pluies (3-4 mois).
Les tempérahrres annuelles moyennes oscillent entre 22"C en décembre - janvier
et 32'C en mai avec des maxima dépassant 40"C.
Les vents dominants sont : la mousson, vent chaud et humide de direction ouest-
sud et qui èouflle de mai à septembre en apportant de la pluie (hivernage) ; et
Itrarmattan, vent chaud et sec de direction nord-est et qui soufTle pendant la
saison sèche de décembre à awil. La saison sèche comprend une période de
fraîcheur entre novembre et féwier.
ô Végétation :

l^a végétation naturelle se caractérise par une couverture végétale déterminée
notamment par la pluviométrie et les types de sols. Dans la zone du Salrel, les
steppes dominent avec une végétation dherbes et de buissons épineur et
quelques arbres isolés ou en groupes.

o Les sols :

[æs sols du delta sont d'origine alluvionnaire provenartt de la désagrégation des
roches cristallines et gréseuses des bassins supérieurs et moyens du Niger et
des sédiments sableux apportés du Sahara par les vents du Nord. L'es dépôts
sont anciens et ne consenrent, avant irrigation, que des traces dhydromorphes,
à I'exception de ceux situés au fond des falas (marigots) qui sont régulièrement
inondés par les eaux de ruissellement.
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En effet on distingue différents types de sols selon la classification de Dabin
(IER, 1989), cité par Djiré, 2000. Les caractéristiques sont données dans le
tableau N'00.

Tableau n'OO : Caractéristiques des principaux sols de I'ON.

Caractéristiques
types de sol

SENO
Sablo-
limon

DANGA
Limon+argile

+sable

DIAN
Argite

MOURSI
Argile+calcaire

% Sable-limon-
I

arglle
74-L6- 10 48- 19-33 40-17 -43 31-17-52

PH eau 6.0 6.0 6.6 7.8
9/o matière
organique

0.6 0.8 o.6 0.9

KzO rns,l 1O0e 0.19 o.L7 o.L7 o.2r

Source : Bereté 1992
;

2.1.3 Milieu humain.

L'Office du Niger dans sa zone dTntervention a recensé L999 : 2LL villages,
17558 familles attributaires ; et compte une population de 228LO2 habitants
selon les statistiques de I'ON. (Enquête sur les exploitations en zorre ON, 2001).
A certains égards, par rapport à d'autres zones mrales du Mali, la population
de I'ON présente des caractéristiques particulières. Historiquement, il s'agit
généralement d'allochtones, donc très hétérogènes de composition.
La population autochtone est diversifiée, mais peu dense, composé
d'agriculteurs Bambaras et Sarakolés, d'éleveurs Peuls et maures et de
pêcheurs bozos le long du fleuve. De nombreux réfugiés, chassés du Nord par
la sécheresse des années 1983- 1985, sont arrivés plus récemment. Cette
population, majoritairement rurale, est inégalement repartie suivant les zones
de production et est assez diversifiée en fonction de lbrigine de leur zone de
départ : groupes de "colons'venant du Cercle de Bandiagara, de Koutiala, et de
Ouahigouya du temps de I'administration coloniale. Sur le plan ethnique ces
groupes sont composés de dogons de miniankas de bobos et de mossis...

2.2. LES RECENTES EVOLUT'ONS DE LA SITUATION EN ZONE ON

2.2.1 La restructuration de l'Office du Niger :

La restrr.rcturation visait à créer les conditions optimales pour que la zone de
l'ON devienne un pôle de développement basé sur la nziculture irriguée. Pour ce
faire, il fallait recentrer les missions de I'entreprise Office du Niger en la
désengageant de toutes les activités à caractère directement industriel et
commercial, qui devraient être laissé sur I'initiative du secteur privé.
Elle a porté sur trois éléments essentiels :

Les mesures institutionnelles,
Les réhabilitations des infrastructures,
La privatisation.
La loi 94 004/AN-RM du 9 mars 1994 portant création de I'Office du Niger
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définit les missions actuelles de I'Oflice du Niger.
Les moyens de prise en charge de ces missions ont été identifiés et définis par
la restructuration. La même restructuration a consacré le rôle et les
responsabilités des différentes parties prenantes que sont lEtat, I'Office du
Niger et les Exploitants Agricoles à travers un système de contrat de
performance. Le premier contrat de ce type appelé *Contrat Plan
Etat/ON/Exploitants agricoles, a porté sur la période 1996/1998. Le second
couvre la période 1999 /2001 .

L'enjeu est aujourdhui d'augmenter la production de cette zorre pour satisfaire
ses propres besoins alimentaires mais aussi pour produire des denrées à
destination des autres pays de la sous-régron. L'élaboration en cours d'un
schéma directeur de développement de la zorLe Office du Niger traduit une
volonté de préciser les orientations et coordonner et planifier les interventions
futures.
La réduction des effectifs du service conseil rural se justifie par le fait que
d'autres formes d'appui peuvent se développer, dont les appuis sous forme de
prestation payante en plus de celle dispensée par I'ON sur linancement de
I'Etat. La privatisation du conseil rural est une autre opinion avancée au
moment de la restructuration où I'idée de "zêro conseil" fut émise par certains
(Abdratrarnane Touré et al, L9971. Sur ces quelques points de \rLle, il y avait
sans nul doute une avancée vers le conseil en gestion des exploitations
agricoles en zotae ON.

2.2.2 Evolution institutionnelle de la zone ON.

Au moment de llndépendance, la jeune république du Mali hérite des
périmètres irrigués de I'ON dont les résultats ont été toujours en deçà des
objectifs.
C'est à partir des années 1980, que la politique de I'ON a évolué vers un
désengagement progressif suivant la politique nationale de libéralisation et de
décentralisation. La restructuratisn en L994 officialise l'engagement à
responsabiliser les agriculteurs pour la gestion des fonds de redevance (la
moitié de la redevance eau consacrée à I'entretien du réseau secondaire) et des
terres aménagées (attribution et retrait de parcelles). Ces décisions sont
complétées par la promulgation du décret de gérance des terres affectées à I'ON.
Ce décret confîrme llmmatriculation au nom de l'état de toutes les terres
irrigables ou jugées utiles pour le pays dans la zone. Il stipule aussi que l'ON
peut par convention conlier aux collectivités locales des fonctions de gestion des
terres affectées. Cinq modes de tenure des terres sont en vigueur (ON, L9991.

2.2.2.1 Le contrat annuel d'exploitation : prévu pour deux ans (deux carnpagnes)
délivré sur les zones aménagées ou réaménagées, il se transforme en permis
d'exploitation si l'exploitant a rempli l'ensemble des conditions (dont le
paiement de la redevance eau).

2.2.2.2 Le permis d'exploitation agricole : délivré sur les terres aménagées ou
réaménagées, donne au bénéficiaire un droit de jouissance à durée
indéterminée et transmissible. I-e bénéficiaire a comme devoir de respecter le
cahier des charges.

2.2.2.3 Le bail emphytéotique : d'une durée de 50 ans renouvelable, il est délivré
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sur les terres non aménagées à des personnes disposant de moyens pour
effectuer des installations d'entreprises de production. I'e, bénéliciaire a
lbbligation de la mise en valeur selon les conditions du contrat.

2.2.2.4 Le bail ordinaire : d'une durée de 30 ans renouvelable indéfiniment,
attribue des terres non aménagées à des personnes aux fins d'entreprise de
production, de transformation, de commerce ou de service lié à la riziculture ou
toute autre activité agro-sylvo-pastorale.

2.2.2.5 Le bail d'habitation : attribué dans les villages ou agglomérations situés
sur le domaine de la zorLe ON, aux titulaires de titre d'exploitation r sotls
quelque régime que ce soit , et à r toute personne menant des activités utiles à
la promotion de I'exploitation des terres ou besoins économiques et sociaux des

habitants de Ia zone r. Il est de durée indéterminée et transmissible.
Aujourd'hui, les aménagements privés et les extensions prennent une place
croissante dans les réflexions et les préoccupations de I'ON.

2.2.3 Diversité des exploitations agricoles et des systèmes de production.

La complexité des systèmes de production se reflète dans les paysages agraires.
La zone ON se divise en plusieurs zones distinctes physiquement mais intégrées
par I'activité de l'homme.
Avec le projet RETAIL, des résultats spectaculaires, dont I'augmentation des
rendements en riz en hivernage et I'adoption de la riziculture de contre saison
ont êtê obtenus. Le rendement moyen du r'Lz d'hivernage sur les parcelles
réaménagées dépasse les 6T ll:ra et celui des parcelles non réaménagées
avoisine les ST/ha. Le rendement moyen du nz de contre saison se situe en
dessous de 4T/ha sur les casiers (ON, 19991. La poursuite des efforts en
matière dlntensification a conduit à une hausse soutenue de la production de
paddy. En qrratre carnpagnes les rendements d'hivernage passent de 2,4 à
4,6t/ha portant la production de paddy pour lhivernage 1992/93 de 200O00t à
plus d,e 2gOOOOt en 1998 (Sourisseau, 2000) . La production annuelle de paddy
était estimée à environ 3200OOt en L999 /OO ce qui représenterait près de 4Oo/o

de la production nationale estimée à 810000t (ON, 2OO1)

Selon Meaux, la pratique de la double culture du riz est loin d'être adoptée par
les producteurs ayant des casiers réaménagés (selon Meanu< seulement 6Vo des
exploitants la pratique) car elle exige une organisation du travail important et le
moindre retard sur les parcelles de nz de contre saison a des conséquences sur
la culture suivante.

L'activité des exploitations ne se résume pas seulement à la seule riziculture
d.onc, en développant des nombreuses activités dans leurs systèmes de
production, les paysans ordonnent différemment le milieu. Cela dénote qu'en
plus de la riziculture, la pratique de d'autres activités dont le maraÎchage et
l'élevage.

Le maraîchage longtemps pratiqué comme culture de case sLlr les terres
marginales et les zones d'extensions des villages est devenue une activité assez
importante en zorLe Office du Niger. Ire, maraîchage de contre saison se

développe au niveau de I'ensemble des casiers et semble plus intéressant que la
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double culture du rw. Il occupe aujourd'hui le 2e-e rang après la nziculture. Les
superficies maraîchères sont de lbrdre de 8% des superficies totales dont les
8Oo/o pour la seule spéculation échalote en 2OOO/01 (ON, 2001).
A la différence de la rviculture qui est pratiqué collectivement pour I'ensemble
de la famille, I'exploitation maraîchère se fait surtout de façon individuelle par
les dépendants (ieunes et femmes) des exploitations. Donc dans la majorité des
cas on peut trouver de nombreuses sous exploitations maraîchères dans une
même exploitation familiale. La diversité des types de sols en zone O N, permet
I'exploitation d'une gamme variée de cultures. Les principales spéculations
maraîchères sont l'échalote, la patate douce, la tomate, le gombo...
L'échalote est la culture dominante et occupe près de 9Oo/o des surfaces
maraîchères. Les revenus tirés du maraîchage sont utilisés par les producteurs
pour faire face à des dépenses pour la riziculture, l'élevage, les activités
socioculturelles, l'équipement ou l'épargne. Cette importance du maraîchage
fait qu'elle est actuellement incontournable dans la gestion des exploitations
agricoles à I'ON. Les contraintes des maraîchers dans leurs activités concernent
les techniques de production et la valorisation des produits.

En effet, les producteurs maraîchers, faute d'avoir reçu le même encadrement
qu'en riziculture, et à cause des références techniques inaccessibles ou
insuffisantes (surtout pour la principale spéculation, l'échalote), utilisent des
méthodes empiriques pour la production, la conservation, et la transformation
des produits. Ces pratiques comportent beaucoup dlnsuflisances et limitent la
valorisation des produits. De plus, la presque monoculture de l'échalote pose
aujourd'hui un sérieux problème de valorisation de la production (récolte
groupée à la même période, offre supérieure à la demande sur les marchés
locaur, étroitesse d.es marchés).

En zone ON, l'élevage est une activité importante de l'économie de I'exploitation
familiale. Le noyau de bovin d'élevage constitué à partir des revenus tirés de la
riziculture et du maraîchage, fournit à I'exploitation agricole des bæufs de
labour et de la fumure organique. Le système d'élevage dans la zor:.e est de type
semi-transhumant. [,es animaux font un mouvement cyclique annuel entre les
casiers rizicoles et les sites de transhumance situés en, zotle exondée.
De par ces fonctions, l'élevage constitue un maillon important du système de
production des exploitations familiales.

La variabilité des pratiques, des systèmes de cultures, des rendements et la
forte hétérogénéité des structures des exploitations (démographie, surfaces
exploitées, endettement, équipement) rendent diffrcile la mise en æuvre de
nouvelles stratégies de développement.

Une proposition des solutions techniques, économiques adaptées à cette
diversité afin de mieux orienter les travaux vers la résolution des problèmes des
agriculteurs n'est pas une chose aisée. r,[æs gens ont des problèmes de gestion,
mais n'ont pas d'idées précises su.r les solutions, donc ne peuvent pas exprimer
des demandes très précises non plus' (comité technique URDOC?,2000).
Une bonne connaissance des systèmes de production et du fonctionnement
global de l'exploitation est à la base d'une démarche d'aide à la décision plus
adaptée aux différents types d'exploitants. Il s'agit, à partir d'une expression
vague des besoins, d'élaborer des outils et de les présenter aux producteurs.
Ceci leur permettra de préciser leur demande. C'est à ce sujet que I'URDOC et
une structure de développement (PCPS) réfléchissent depuis les années 1997 .
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2.3. EVOLUTION SOC'O-ECONOMIQUE DE L'ON

La modilication de I'environnement institutionnel est allée de pair avec
l'évolution économique. L'ON qui exerçait un contrôle sur toute la filière dz
jusqu'aux années 80 s'est progressivement retiré de toute activité commerciale
et industrielle pour se concentrer sur des activités pour lesquelles il est le plus
compétent. Tous les aspects de commercialisation et de transformation
échappaient alors aux exploitants agricoles. L'ON contrôlait le battage, la
commercialisation du paddy avec I'appui de la police économique, les 5 rizeries
et disposait d'importantes structures de stockage.
Des années 1960 à 1980, I'ON assurait ainsi 25% de la production totale du
paddy du pays et 80% de la commercialisation officielle du riz (Meaux, 2000).
Malgré les restructurations successives et les changements politiques cette
situation marquera les fondements des relations des paysans de base de I'ON
jusqu'en 1984, année de suppression de la police économique.
La lîlière rtz a été complètement libéralisée à partir de 1989. L€ retrait délinitif
de l'ON des activités à caractère commercial est décrété en 1 994. Il a abouti à la
fermeture en 1995 des rieeries et à leur privatisation ou abandon en 1996. Pour
la transformation du paddy, quelques OP s'équipent de petites décortiqueuses
leur permettant de réaliser ainsi une marge supplémentaire.
Actuellement la fitière de transformation est largement dominée par les
décortiqueuses privées artisanales. Ce mode de transformation a favorisé le
déplacement des lieur de ventes des centres commerciarur vers les villages,
mais aussi I'utilisation locale du son de nz, élément principal de I alimentation
des bæufs de labour en saison sèche.

Selon Sourisseau si la filière riz malienne est jugée compétitive aujourdhui par
tous les obsenrateurs, c'est aussi que le virage libéral convenablement concerté
et la dévaluation du franc CFA ont permis de conforter les dynamiques en
cours. D'après la même source la dévaluation de janvier 1994 a coincidé avec
une forte hausse rCes prix sur le marché mondial et une politique nationale de
protection de la filière mise en place depuis 1990 par lTnstauration de la tæ<e

conjoncturelle dlmportation (TCI). Les prix relatifs ont été ainsi nettement en
faveur de la production locale et sont restés ainsi même après la suppression
de la ta>re conjoncturelle d'importation en L994. Après cette suppression, it
s'ensuit une hausse de la demande intérieure et du prix de paddy à la
production malgré une augmentation de la production. Le taux tendanciel
dâccroissement mensuel était de O,7o/o en terme réel entre janvier L994 et fin
1998 (Sourisseau, 2000).
L'ON, unique structure d'encadrement et d'appui technique au monde rural sur
toutes ses zones pendant plus de 50 années, a assisté à l'émergence à ces côtés
de nouveaux acteurs (projets). Face à la diversité des systèmes de production
de la zone et parmi les nombreux projets de la zone, le PCPS et I'URDOC ont
réfléchi en térme d'appui dont ie but est de consolider la gestion des
exploitations agricoles.
Cette consolidation se fait à travers les Centres Farafansi-So (CPS) et vise à
assainir la situation de I'endettement de la plupart des OP (membres), à établir
des contrats d'approvisionnement en intrants et des contrats de vente de la
production négociés et juridiquement srlrs, et la reprise en main des entretiens
des aménagements par les producteurs etc.
L'année L994 marque également le début de l'intervention de plusieurs autres
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associations et ONG dans la zone dont la rubrique suivartte fera cas de
quelques-une" QD d'entre elles. On assiste également, à la création
d'associations de tout genre (ieunes diplômés, artisans, planteurs, maraîchers,
pisciculteurs, etc.), organisations qui sont le résultat d'un esprit de promotion
de llnitiative privée des paysans eui, par rapport à un centre dlntérêt, se
regroupent par affrnité.

2.3.1 Les organisations fédératives :

Parmi les str-uctures fédératives apparues en zot:.e ON on peut noter :

la coopérative des éleveurs,
la coopérative artisanale des forgerons de I'ON (CAFON),
le groupe Tèkafeere" GIE spécialisé dans la commercialisation du paddy
la Chambre locale dAgriculture (Antenne de la chambre régionale de Ségou),
deux syndicats agricoles (SEXAGON crée en L997 et le SYNADEC en 1998).
les Centres de Prestations de Service CPS "Farafansi-So" :

Ces Centres (CPS) par leur apport des services dans le domaine de l'appui à
I'organisation, €r comptabilité gestion, le domaine juridique assurent le relais
entre les OP et les institutions financières.

2.3.2 Les OP et les Institutions Financières :

A partir de. 1990 la Banque Natibnale de Développement Agricole (BNDA) et le
Fonds dïntrants Agricoles (FIA) devenu par la suite Fonds de Développement
Villageois (FDV) assuraient jusqu'au milieu des années 90, la totalité du
finarrcement des activités agricoles dans la zone de I ON.
Actuellement, elles continuent à assurer ce rôle, mais leur éloignement des
producteurs a eu pour conséquence de grandes difficultés pour recouwer les
crédits accordés. Cependant, si la BNDA n'a pas modifié fondamentalement
son organisation, en 1995, le FDV a pris la forme d'un réseau de caisses
d'épargne et de crédit : Fédération des Caisses Rurales Mutuelles du Delta
(FCRMD).
Le réseau des caisses Nyèsiguiso (monté avec I'aide canadienne) et le réseau des
Caisses Villageoises dEpargne et de Crédit Agricole (CVECA) (installé en L994
sur fînancement AFD ) complètent ce dispositif.
Toutes ces institutions ont pour condition de n'accorder le crédit aux
producteurs que si le risque est couvert par la garantie de la caution solidaire
d'un groupement dont fait partie I'emprunteur.
Hormis les caisses Nyèsiguiso, les institutions financières ont mis en place en
fin 1996 une centrale de risques.

2.4. L'URDOC et ses partenaires.

Frésentation de I'URDOC :

Ce stage de fin d'études s'est effectué pendant sept mois au sein de IURDOC
(Unité de Recherche Développement Observatoire du Changement).
Sur le plan institutionnel, Ce projet est placé sous tutelle de la DADR. Il est
financé par lAgence Française de Développement. La mise en æuvre de sa
première phase (1995- 1999) s'est effectuée selon le protocole d'accord de
collaboration (mars 1994) qui engage l'ON, llER et les paysans de I'ON, ces
derniers représentés par leur Délégué Général . Le mandat du projet s'est
progressivement étendu à l'ensemble des cinq zones de l'ON. LURDOC1 était
un projet d'appui à la mise en valeur des périmètres réhabilités dans le cadre
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des Projets "Retail" (1986-L9941 réalisés dans la zone de Niono de l'ON. Il avait
en charge la suite des activités du volet recherche / développement projet
RETAIL.
Après sa première phase et suite aw( suggestions des agriculteurs et les
différents partenaires, le CdG a été réajusté et placé au centre des activités du
projet pour la phase II.
Pour ce qui concerne I'URDOC2, dont la durée est de 4 années, les domaines
d'interventions sont :

. Le conseil de gestion aux exploitations ;

o L'intégration agriculture / élevage,

. La diversification des activités et leur gestion ;

o La professionnalisation des producteurs dans la gestion des activités
transférées.

L'option choisie en matière de conseil de gestion aux exploitations agricoles
(CdG) s'inspire d,es expériences menées en zone Mali sud.
il s'agit d'une méthode de rrulgarisation participative, appropriable par les
producteurs et leurs organisations professionnelles.

Ouelques partenaires du Projet I

LURDOC est une structure de recherche-développement autonome qui dispose
de moyens humains propres dont les profils ont évolué et les compétences se
sont renforcées au cours de la réalisation du projet. Il bénéficie de plusieurs
missions d'appuis techniques et ponctuels de ses partenaires comme le
soulignent Ducrot et Bulteau dans le rapport de synthèse de 1995-99. Nous
développons ici quelques-uns ûUB de ce rapport de partenariat.

* Avec l'ON, L'URDOC a apporté des appuis ponctuels spécifiques au service
rural de la zorLe de NIONO comme I'a été lors de la réhabilitation et du
recensement démographique du casier RETAIL III. n a participé à la
réalisation des aménagements de l'élevage et à la mission de faisabilité des
aménagements hors casiers RETAIL pour le volet socio-économique.

* L'URDOC bénéficie d'e'plusieurs missions d'appuis techniques et ponctuels
du CIRAD à travers dans le cadre de leur partenariat.

* Le Projet des Centres de Prestation de Services (PCPS) : dans ce partenariat,
les agents des deux structures (PCPS et URDOC) travaillent ensemble chacun
dans sa spécialité. La gestion monétaire et celle des stocks de fiz paddy sont
du domaine PCPS. La gestion des itinéraires techniques, des calendriers
culturaux et les approches du compte d'exploitation rlzicole relèvent de la
compétence de L'URDOC.

'F Le partenariat de I'URDOC avec le CRRA de NIONO concerne essentiellement
4 prograrnmes à savoir : le programme riz irrigué, le prograrnme bovin, le
programme fruits et légumes et l'équipe système de production et de gestion
des ressources naturelles.

* [æs producteurs et leurs organisations (paysannes et professionnelles
agricoles).



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

'r L'I.P.R / IFRA de Katibougou, Chaque année L'URDOC accueille 2 à 3
stagiaires de fin de cycle et des stagiaires de vacances de I'IPR / IFRA et cela
après la présentation du projet aux professeurs et aru( étudiants du dit
établissement en juillet L997. Des professeurs de I'IPR / IFRA participent à
I'encadrement, le suivi de la rédaction des mémoires des stagiaires.

La première année de sa nouvelle phase a été consacrée à finaliser les outils
adaptés aux besoins spécifiques de la zor:e ON.

L'objectif de cette étude étant la mise en place d'une base de données pour
l'évaluation de I'impact du CdG anl( exploitations agricoles de I'ON il paraît
nécessaire de faire un d'hoiwon de I'action en question.

3. APERçU SUR LE CONSETL DE GESTTON AUX EXPLOITATIONS.

3.7. A TRAYERS LE MONDE :
Il existe une diversité de concepts, de méthodes, de publics et de dispositifs de
cdc.
Selon Meaux (2000), Faure, définit la gestion comme l'art de prendre des
décisions en fonction dbbjectifs fixés et des moyens disponibles. Selon le
contexte socio-économique, les règles de fonctionnement de I'exploitation sont
de nature différente. Dâprès Kleenne cité encore par Meaur, c'est ce qui
différencient les situations rencontrées dans les pays en développement des
pays industrialisés. I.e, " farm management advice "(conseil de gestion ar'r>(

exploitations) développé dans les pays anglophones, dans les années 50 ou
celui de l'école de Chombart de Lauwe, développé en France à la même époque
s'appuient essentiellement sur lbptimisation économique de I'utilisation des
facteurs et des moyens de productions. Ces méthodes pennettent lbptimisation
économique de l'exploitation, supposée fonctionner selon des règles rationnelles
d'une entreprise rnoderne. I

A partir des années 80, d'autres stratégies de développement se sont
développées et le CdG a pu être déIini comme "Llne méthode de vulgarisation
qui prend en compte I'ensemble de la situation de I'exploitation et cherche en
dialogue avec l'agriculteur un cheminement d'amélioration qui s'étend souvent
sur plusieurs années (K1eene et Kone, 1988 ; cité dans Meaux, 2000).
L'originalité du CdG repose sur le principe d'une offre de service répondant à
une demande qui vient du producteur et non de llnstitution de recherche ou de
développement qui le met en place (Bonnal et Dugué,99).Les méthodes CdG
ont fait I'objet dhpplication dans la zone tropicale et plus particulièrement en
Afrique de I'Ouest où les premières expériences pilotes se sont déroulées au
Sénégal dans les années L97O. D'après la littérature, les démarches diffèrent
par les points suivants : approche sectorielle ou globale, le public cible, la
structure qui le met en place, les outils utilisés et les modalités d'analyse.

Dans I'approche économique et comptable, I'analyse économique et financière
se rait avec l'utilisation des méthodes comptables. Ce type de conseil est
individuel et destiné à des exploitations ayant des choix stratégiques
d'investissement à faire. I1 est souvent réalisé par un bureau d'étude et peut
s'adresser à des organisations de producteurs. Cette approche donne une vision
statique de la situation économique de l'exploitation, efface sa diversité et ne
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prend pas en compte sa dimension sociale.
Pour l'approche globale sur le fonctionnement de I'exploitation, la réflexion est
laite avec I'agriculteur sur sa situation actuelle, ses perspectives et les
améliorations qui en découlent. Elle met I'accent sur la recherche de cohérence
des pratiques de gestion et non sur I application de norrnes technico-
économiques.

La démarche CdG permet dlntroduire ou de développer des innovations
techniques mais aussi et surtout de nouvelles connaissances par une approche
globale de I'exploitation dans le cadre d'un processus de formation
(Faure et al, 1996). Elle a pour objectif d'améliorer la prise de décision au sein
de I'exploitation, de favoriser I'analyse et la prévision pour renforcer les
performances techniques et économiques de I'unité de production (Faure,
L9991. Aujourd'hui, le CdG se développe un peu partout dans les zones
d'Afrique de I'Ouest (Burkina Faso, Bénin, Mali sud...) où I'agriculture est plus
ou moins intégrée au marché.

3,2. CAS DU MALI SUD :
C'est au Mali sud, zorLe propice à I'agriculture et à l'élevage, où la CMDT est le
principal organisme de développement que fut développée la première
expérience CdG au Mali. Cette zot:re comprend toute la région administrative de
Sikasso, une partie des régions de Koulikoro (cercle de Dioila) et de Ségou et
tout récemment une partie de la région de Kayes (Kita) (les cercles de San,
Tominian, Bla). Au début des années 80, le système de rrutlgarisation de la
CMDT était caractérisé par une application stricte des messages techniques
standards valables pour l'ensemble des exploitants. L'encadrement de la CMDT
ne disposait non plus dbutil approprié pour cette rmlgarisation qui se faisait en
cascade ' top down " c'est à dire de haut en bas ce qui excluait dbffice I'avis du
paysan. Cette approche a fait ses preuves en son temps, mais compte tenu de
la diversité des exploitations agricoles, il était nécessaire de différencier les
messages en fonction des villages et des types d'exploitations. t a CMDT'après
plusieurs années de formations de jeunes agriculteurs (néo-alphabètes) se
posait des questions sur la valorisation de cette formation.

Dans le souci de pallier ces insuffisances, IESPGRN/Sikasso, dans sa première
zorle dlntervention (FONSEBOUGOU) a mené des études socio-économiques au
niveau de 10 exploitations agricoles choisies comme cas d'études. Cette étude a
été menée par Demba Kébé et al a conduit à l'élaboration d'une méthodologique
sur le CdG en L999. Ces enquêtes ont tait ressortir le faible niveau de
production et de productivité dans le domaine de I'agriculture et de l'élevage.
Elle a donc jugé nécessaire de développer un outil de travail pour la
vulgarisation, maîtrisable par les jeunes alphabétisés pour non seulement
améliorer I'approche classique de rmlgarisation de la CMDT, mais aussi, pour
une meilleure gestion de I'exploitation agricole. C'est dans ce cadre que le CdG
a dâbord été expérimenté comme outil de recherche en \ te de diagnostiquer les
contraintes et de tester les hypothèses de solutions.
L'ESPGRN/Sikasso, après avoir développé de 1980 /85 lbutil CdG dans ses
villages de recherche, devrait le passer aux structures de développement d'une
manière progressive. Cette démarche s'articulait autour de 4 phases que
BELLONCLE, 1985 a appelé les 4 autos (auto-diagnostic assisté, auto-
planification assistée, auto-exécution assistée et auto-évaluation assistée). Afin

l3



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

de mieux cibler les messages de vulgarisation I'ESPGRN/ Sikasso a élaboré une
typologie des exploitations sur des critères d'équipements et du cheptel et le
conditionnement des bæufs de labour (variables structurelles). Cette typologie
regroupe les exploitations agricoles de manière homogène suivant les éléments
de structure. Lâpproche élaborée était participative et I'analyse se faisait par
volontariat et par type d'exploitation. Les villages bénélîciaires devraient être
érigés en AV, avoir un nombre élevé de néo-alphabètes de bon niveau et une
entente entre les vieux et léquipe technique. Au sein du village, le conseil était
destiné à l'exploitation dont le rendement de coton est jugé faibte par rapport
aux potentialités de I'exploitation et à la moyenne de la catégorie dans laquelle
se trouve l'exploitation, la présence de néo-alphabètes, I'accord et I'engagement
du chef d'exploitation, du directeur des travaux alîn de s'assurer du bon
déroulernent de I'action. La diffusion de ce CdG a débuté dans la Z,AF,R de
Kaniko en 1983 par une action de pré-vulgarisation. Il s'est poursuivi en
L984 /85 dans d'autres ZAER nouvellement créées dans les régions CMDT de
Sikasso et de Koutiala. Ce CdG a rendu fonctionnel bon nombre de néo-
alphabètes formés par la CMDT (ESPGRN/Sikasso). Il a été un outil efficace
pour I'encadrement et permettant aux producteurs de faire une meilleure
gestion de leurs productions céréalières (référence de 300kg de céréales par an
par personne en zor:e CMDT). C'est à la suite d'un séminaire tenu en novembre
85 à Koutiala que llntérêt de lbutil fut perçu par les responsables de la CMDT.
Ainsi, il a été décidé que les formateurs de FANA, BOUGOUNI, SAN
l'expérimentent dans leur zor:.e dlntervention.
Cependant les activités féminines spécifiques, les activités dans les bas-fonds et
certains aspects de l'élevage (production laitière, sélection et exploitation du
cheptel bovin, ovin...) n'étaient pas pris en compte.Des amendements ont été
faits pour se limiter aux aspects liés à lâgriculture et à l'élevage.

3.3. PROBLEMATISUE DU CdG EN ZONE ON.

Les différentes phases de réhabilitation des périmètres irrigués (projet ARPON
et RETAIL) ont fait suite à I'adoption par la majorité des agriculteurs du modèle
technique proposé pour I'intensification des systèmes rizicoles. L'amélioration
de la gestion des exploitations rizicoles a de nouveau suscité une grande
question auprès des structures de développement et des paysans après cette
phase de recherche appliquée et de rmlgarisation du paquet technique
"d'intensification de la riziculture".

Malgré que les productions soient en général supérieures aux besoins de
consommation (les rendements sont élevés, en moyenne 5T / h"), certains
paysans éprouvent des difficultés durant Ia période de soudure.
I'e, conseil technique agricole ne consistant qu'à traiter que la technique de
production (rizl, parfois avec une analyse économique limitée au strict rapport
corft / bénélice n'est pas à mesure de résoudre les problèmes actuels qui
appartiennent à des domaines variés (gestion des stocks, gestion de trésorerie,
organisation du travail, calendrier agricole...).
Ainsi il était nécessaire d'innover en matière de méthode de conseil rien de tel
n'existant préalablement en zorre ON.

L'existence en zorre ON des AV et une importante proportion d'alphabétisés
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pouvant tenir de véritables carnets d'exploitation, constitueraient un élément
de base pour réunir un ensemble de données relativement fiables et de
déboucher à un conseil plus adapté aux différents types d'exploitations
agricoles. Mais le plus important, semble-t-il, était I'idée d'organisation dans la
zorre ON, des systèmes de prestation en conseil rural à la demande. Les
conditions n'étaient pas très bien réunies, surtout pas au niveau des
exploitants qui ont le plus besoin de conseil

3.3.1 La première phase CdG aux exploitations agricoles à L'ON.

Le CdG aux exploitations développé par l'équipe PCPS / URDOC 1 est parti des
problèmes déjà identifiés mais non sllr la base de demande (Traoré B chef
PCPS,2001). *Les gens ont des problèmes de gestion, mais nbnt pas dIdées
précises sur les solutions, donc ne peuvent pas exprimer des demandes très
précises non plusn (comité de suivi technique URDOC2,2000). Il s'agissait, à
partir d'une expression vague des besoins, d'élaborer des outils et de les
présenter aux producteurs.
C'est pourquoi il a fallu travailler d'abord sur des produits supposés être
susceptibles de répondre aux besoins.
n devrait être adapté alîn de répondre aux besoins spécifiques des types

d'exploitations de la zone. Le programme a démarré à partir de thivernage L997
sur un échantillon de 15 exploitants volontaires et alphabétisés de la zone de
Niono repartis dans 4 villages (N10, N7, Krn26, Km39). Le suivi était assuré par
un agent du PCPS et un agent de IURDOC sous la direction des responsables
des deux projets.
Pendant ces 3 ans, deux outils étaient essentiellement utilisés : outil de suivi
technico-économique de la riziculture et celui de la trésorerie. Des rencontres
mensuelles étaient organisées dans les différents villages pour discuter des
problèmes rencontrés et dont les paysans bénéficiaient de perdiems. Au cours
de cette phase I'agriculteur remplissait les fiches de suivis de son exploitation
avec I'aide du conseiller. L'analyse individuelle de l'exploitation par le conseiller
était réalisée en fin de campagne à partir des documents d'enregistrements. ''Le

suivi par le conseiller pour le remplissage des cahiers par I'agriculteur était
hebdomadaire. Des visites de parcelles ou d'ateliers, les réunions épisodiques
sur des thèmes précis ont été réalisées pendant cette phase. La rlziculture était
I'activité principale por-rr ce CdG. Cette première phase a permis de tester et
améliorer les outils de gestion proposés aux exploitants. L€ bilan est
satisfaisant bien qu'il soit difficile de donner des résultats pédagogiques
significatifs de I'appropriation de la démarche.

L'expérience PCPS /URDOC est validée en mars L999 au cours d'un atelier de
travail et de réflexion par plusieurs acteurs (producteurs, O.N, les différentes
organisations professionnelles agricoles de I'ON, des chercheurs, des agents de
développement et producteurs d'autres régions du MALI) et étendue à d'autres
activités.
Au vu des résultats de la première phase et suite aux missions d'évaluations
(de taisabilité d'une nouvelle phase du projet) I'URDOC, â eu comme tâche, la
mise au point d'une méthode et des outils de conseil de gestion adaptés au
contexte de I'ON.

3.3.2 La deuxième phase du CdG développée par l'équipe URDOC2/PCPS.

l5



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

Méthode basée sur un dynamisme de groupe.

Les outils pédagogiques utilisés, centrés dans Lln premier temps sur la
riziculture, principale activité agricole en zorre Office du Niger, ont été élaboré
en s'inspirant des résultats d'expériences similaires conduites ailleurs (Mali
Sud et Burkina Faso). Ils se sont progressivement élargis à d'autres activités
comme l'éIevage et le maraîchage. Ces outils ont fait I'objet d'amélioration, de
façon à intégrer les préoccupations des agriculteurs, tout en facilitant leur
maîtrise.

La démarche actuellement mise au point peut être délinie comme : "LIne
approche qui considère I'exploitation comme une unité et cherche en dialogue
avec I'agriculteur une méthode pour améliorer la productivité et les revenus et
qui s'étend souvent sur plusieurs années" (Kleene,2OOO,cité par Meaux, 2OOO).
L'approche actuelle (URDOC2) s'inscrit dans les limites d'une dynamique de
groupe. L'analyse est technico-économique et basée sur le fonctionnement
global de I'exploitation. Une équipe dont les activités tournent spécifiquement
autour du CdG travaille avec des groupes d'agriculteurs volontaires et
alphabétisés dans trois zones (MOLODO, N'DEBOUGOU, NIONO).

Les méthodes et les outils ont été élaborés en fonction de I'activité commune de
base qu'est la nziculture ou par rapport à des modules spécifiques. Des thèmes
communs sont identifiés et traités pour la riziculture (tronc commun) ou
d'autres, spécifiques pour les participants intéressés (maraîchage, élevage). Les
thèmes sont définis et abordés par l'équipe de travail lors de la séance de
groupe hebdomadaire. Ils sont discutés au travers d'exemple. Après chaque
séartce un compte rendu est fait par le binôme (formateur / conseiller). Des
cahiers / fiches thématiques où sont inscrits les différents thèmes abordés sont
remplis par l'agriculteur. Les réunions de l'équipe de travail sont
bihebdomadaires et des liches thématiques sont élaborées en français /
bambara. Des visites de parcelles et des démonstrations sont organisées avec
les agriculteurs. L'enjeu de cette démarche est d'aider I'agriculteur à identifier
ses problèmes, le former à I'analyse de sa situation, I'aider dans sa prise de
décision et dans la recherche des solutions de façon participative aux
problèmes posés.

Quels critères de choix pour la participation au CdG ?

Les bénéficiaires des actions du CdG sont des petites, moyennes et grosses
exploitations familiales et les exploitations spécialisées. Les agro entreprises et
le péri urbain ne sont pas concernées.
Les participants sont soit des chefs d'exploitation soit des dépendants hommes
et femmes.

I Ils ont été approchés par les projets PCPS et URDOC pendant la phase
I expérimentale et par les responsables paysans des CPS à partir de la phase

d'extension en 2001.
Actuellement, L75 paysans (chefs d'exploitation et dépendants) et 7O
maraîchères sont concernées par le CdG.
A la fin de cette phase des deux projets (fin 2003), or peut espérer sur une
participation d'au moins 450 hommes pour 30 groupes et 2OO femmes sur les 5
zones de I'ON.

t
I
I
I
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L€ CdG ne peut pas toucher tous les agriculteurs en même temps. Il s'adresse à

différentes catégbries de producteurs, dans lbbjectif de pouvoir faire bénéficier

d.'autres produéteurs ds ses acquis, successivement, et par le biais d'une
diffusion informelle.

9.4. PRESE VTANON DES MODULES CDG

A partir d'une approche pédagogrque modulaire, une large gamme de

proÈlé*atiques et de thèmes sont abordés. Dans cette étude nous nous
ro**.s intéressés seulement aux thèmes de la riziculture.

3.4.1 Présentation du module riziculture

La nziculture est pratiquée, dans la grande majorité des cas, dans le cadre de

I'exploitation famitiate, sous la conduite du chef de famille. Les thèmes

concernant la riziculture, pratiquée dans des structures d'exploitation familiale
(EF) sont regroupés dans le *Module riziculture r. Ce module élaboré à partir
de donnée* d." EF des participants concernartt la carnpagne L999 /2OOO est

composé des thèmes suivants :

1. La caractérisation des exploitations agricoles (EA) participant au conseil

de gestion (CdG).
2. La stmcture de la famille
3. Les animaux et les matériels.
4. Le suivi de Ianziculture par champ-
5. Le calcul de la marge brute.
6. La gestion du viwier

Le tableau no 1 suivant récapitule les différents thèmes et leurs objectifs.

Tableau n" 1 : Récapitulatif des thèmes du module riaiculture.

Thèmes Objectifs

caractérisation des
exploitations agricoles

connaître globalement les exploitations et les
participants

structure de la famille degag.r l'ensemble des forces de travail et des

bouches à nourrir
les animaux de trait et les
matériels asricoles

renécfrir sur la reforme des animaux ou de
matériels agricoles

suivi de la riziculture Par
champ

Faire la situation de Ia carrlpagne écoulée
tirer des enseignements pour la campagne
suivante

calcul de la marge brute : connaître le résultat économique du champ

gestion du vivrier
arrrener le producteur à réfléchir sur les
provisions pour la campagne à venir.

Læs différents modules élaborés ont été dispensés dans les groupes retenus
pour la première année de cette seconde phase du CdG.

pour la rizicultlLre, après la caractérisation des exploitations, des modules

spécifiqu.es, sur la conduite de la pépinière ; la conduite globale (itinéraires
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techniques) de la riziculture irriguée, le calcul de la marge bnrte, la gestion du
vivrier, la commercialisation et I'autofinancement du riz et des sous produits
ont été dispensés. L'introduction des nouveaux outils s'est effectuée dans le
cadre d'un partenariat entre I'URDOC2, le projet Centre de Prestations de
service et le Conseil Rural de l'Office du Niger et les organisations paysannes.
Au niveau des producteurs, trois groupes ont participé au test des nouveaux
outils. Il s'agit des groupes de Ténégué (N10) dans lazone de Niono, Niobougou
(81) dans la zone de N'Débougou et la Commission 3 du village de Molodo
Basanant dans La zone de Molodo. Le tableau no3 récapitule les effectifs inscrits
par village, le nombre de séances et les cas d'irrégularités ou d'abandon.

Tableau n" 2 : récapitulatif des effectifs des
aux séances CdG (riziculture) et le nombre
première année de cette seconde phase.

groupes, les tau< de participation
de séances dispensées pendant la

Groupes effectifs
inscrits

Nombre
d'abandon

Effectifs
irréguliers

Effectifs
réguliers

Nombre de
Séances

N10 24 5 9 10 L4

B1 20 2 8 10 L7

Molodo 3 25 4 11 10 L9

Total 69 11 28 30 50

source : Comité technique 2000, URDOC.

Sur 69 participants inscrits au total, 4 cas d'abandon ont été constatés à
Molodo bamana (commission 3l1,2 cas au village de E}l (Niobougou) et 5 à NlO
(Ténégué). Les 58 autres participants dont 3O ont assisté de façon régulière )
aux séances de CdG 2OOO/OI. 

-s'"n'/q ? J
De I'analyse des situations de différents group€s, il ressortait divers constat que
résume le tableau no3.
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Tableau n"3 : Les constats généraux taits par groupes de CdG en 20OO/OL.

Comme I'indique le tableau ûo3, dans I'ensemble le constat est que la gestion
du vivrier et du stock restant, les méthodes de calcul utilisées dans le cadre du
CdG et les débats sur la conduite technico-économique de la rieiculture ont
retenu l'attention des groupes.
Après une année de diffusion dans la zone, I'appréhension des impacts doit
avoir comme point repère les différents niveaux de réalisation du programme et
les appréciations faites par les participants. Il nous guidera dans le choix des
indicateurs d'impact.

3.4.4 Les contraintes rencontrées. ;

Pour obtenir ces résultats les contraintes rencontrées résident dans :

- I-e, très raible niveau d'alphabétisation des participants : I'utilisation et la
maîtrise des outils proposés exigent un niveau non acquis par la majorité
des participants. Au niveau des groupes féminins, le niveau
d'alphabétisation est presque nul.

- Le statut du participant : dans les cas où ce dernier n'est pas un chef
d'exploitation, donc a faible pouvoir de décision, l'impact de sa formation sur
les changements au niveau de la conduite de I'exploitation (applications des
thèmes) est très probable.

- Lhétérogénéité des groupes : observée aussi bien au niveau de la capacité
d'utilisation des outils (alphabétisation) que des demandes, elle justifie en
majeure partie les cas d'abandon.

- Les entraves à l'adhésion des femmes (elle n'a lieu que sur proposition du
chef d'exploitation).

Villages Constats

Molodo 3

Faible maîtrise de llnstallation et de la conduite des pépinières

Forte réduction des surfaces de pépinières par rapport aux
surfaces des champs à repiquer, insuffisance dans la préparation
du sol et dans la fertilisation

Faible niveau dans la conduite des opérations culturales du
champ : lhpplication des intrants

Pas de séparation des stocks de céréales

B1
(Niobougou)

Gestion non planifiée des stocks de céréales

Déstockage du céréale du jour au jour

Pas de prévision claire de la prochaine c€unpagne.

Pas des comptes d'exploitation, donc pas de calcul de marges

N10 (Ténégué)
Gestion du stock céréalier désordonnée

Autosuffi sance moins privilésiée

l9
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3.4.5 Perspectives du CdG en zone ON.

Les grands principes dlntervention sont :

o L'élaboration dbutils diversifiés répondants aux diverses demartdes
. La constitution de groupes autour des centres dlntérêts
o La définition des activités d alphabétisation
. La mise en place d'un dispositif d alphabétisation adaptée
. La réflexion sur les modalités d'appropriation de la méthode par les

différents utilisateurs (Office du Niger, CPS et autres).
. L'évolution vers des services CdG payants (voir la simulation laite sur le taux

de participation financière en annexe)

4. NOTION D'EVALUATION

L'évaluation est déIinie comme étant une démarche visant à mesurer les

résultats d'une action. L'évaluation correspond à un souci de clarté et
d.'efficacité pour se faire IURDOC, à la demande du bailleur de fond et pour le
bon fonctionnement de son système dlnformation doit recueillir, examiner,
alalyser et utiliser les données récoltées pour être mieur en mesure d'évaluer
ses propres performances.

4.1. APERçU SUR L'.EVALUATION :

Bien que le souci d'analyser la situation sociale et de déterminer les effets de

llnteruention d'un programme remonte certainement loin dans lhistoire,
llntérêt particulier porté aux méthodes d'évaluation des programmes de

développement est de date plus récente, selon Peter Easton , L984, il est né au
cours d.es années 50 et 60 en même temps que les grands projets d'aide aru<

pays en voie de développement et les grandes interventions visant les

ôttangements sociaux au sein des pays industrialisés. C'est dire que l'évaluation
devait constituer en partie un moyen de contrôle financier : u.n moyen de

déterminer si, oui orl non, les fonds accordés à ces projets avaient été bien
utilisés et dans quelle mesure les objectifs avaient été atteints. Cela ne met
nullement en question la valeur que les méthodes et la pratique de l'évaluation
ont pu avoii pour les responsables et les participants dans les
secteurs rbénéficiaires , de l'aide. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que
la pratique de l'évaluation a reçu sa grande impulsion et que ses méthodes ont
été élaborées principalement sous I'egide des grands bailleurs de fonds et pour
répondre à leur souci de superwision et de contrôle.

Ces dernières années I'accent s'est un peu déplacé, de ce modèle
d'évaluation (contrôle ou de jugement extérieur) à une évaluation que l'on
pourrait appel€r ncot'l.seillère d'orientation n et qui vise d'avantage à fournir aux
i..ponsabtés d'un programme des données qui leur permettront ud'ajuster le

tir , et d'améliorer les méthodes dlntervention.
Mais la méthodologie de l'évaluation est restée jusqulci un peu prisonnière des

schémas directifs et centralisés. Elle reste également un peu prisonnière d'une
approche européenne ou occidentale des problèmes d'effîcacité et de

ràrponsabilité d"rtr I'administration des programmes. Il est certain que dans
d,es contextes culturels où toutes les vérités ne sont pas forcement bonnes à
dire, où les rapports personnels peuvent être aussi importants que les rapports
statistiques ef ie tait de souligner les échecs d'un prograrnme sera parfois vu
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comme un acte de malveillance, la méthodologie de l'évaluation doit être
repensée en fonction des valeurs et conception de la société environnante.

L'évaluation a de nombreuses variantes. La méthodologie employée
changera en fonction d'une série de facteurs, dont les objectifs fixés pour
l'évaluation, la nature du programme à évaluer, I'aspect particulier du
programme qui retient I'attention des évaluateurs et I'identité et les
compétences des personnes chargées de l'évaluation

Selon D CASLEY et KUMAR (1989), les différentes variantes (type)
dévaluation sont :

o L'évaluation diagnostic qui est un recensement des besoins et vise à dépister
les problèmes et les potentialités d'un milieu social antérieurement à
I'intervention d'un programme ;

. L'évaluation "ex-ante" ou étude de taisabilité qui consiste à analyser les
moyens et méthodes proposés pour estimer leurs chances de réussites et
éliminer les éventuelles incohérences dans le prograrnme avant sa mise en
application ;

. L'évaluation "in itinere" ou en cours de réalisation du programme qui se
donne pour objectif de fournir aux responsables les renseignements et
analyses dont ils ont besoin pour suivre le développement du programme et
améliorer les méthodes d'intervention. La présente étude se situe dans ce
cadre ;

. L'évaluation "ex-post" ou terminale vise à déterminer les résultats définitifs
du programme et à tirer des leçons de son degré de réussite ou d'échec en
rru de le reconduire ou non.

Les objectifs de l'évaluation sont multiples. Il peut consister entre autre à :

- Recueillir des renseignements en rue de I'amélioration des méthodes
dlntervention d'un programme tt évaluation formative tt ou. tt orientatrice tt

- Porter un jugement en fin de période sur la valeur ou la rentabilité d'un
programme dans son ensemble tt évaluation sommative tt or-l tt terminale tt

Pour une bonne combinaison des objectifs la base de données rapproche les
points de vue à temps voulu. L'évaluation doit tenir compte aussi de
l'évaluabitité du programme, donc de ses particularités.

4.2. PARTICULARITE DU CdG, LE PROGRAMME A EVALUER

D'une façon générale, les projets de développement agricole et rural quand ils
sont exécutés, provoquent Lrne série de réaction qu'il n'est pas toujours possible
de prévoir. Donc l'évaluation d'r:.ne formation comme le CdG doit considérer les
domaines d'évaluation comme des pratiques sociales, c'est à dire des pratiques
qui ne se réduisent pas à des aspects purement techniques ou sociaux mais à
un processus de transformation aboutissant à un produit déterminé et
impliquant des agents sociaux entretenant entre eux des relations specifiques
(Meaux,2000). Les changements sociaux sont difficilement quantifiables.
D'après Hameline, 1976 (cité par Meaux 2000), le changement social est une
transformation observable dans le temps, qui affecte d'une manière qui ne soit
pas que provisoire ou éphémère, la structure ou le fonctionnement de

I
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I'organisation sociale d'une collectivité donnée et modilie le cours de son

4.3. L'EVALUATION D'IMPACT ET SES PROBLEMATIQUES

Une évaluation d'impact souvent appelée "évaluation rétrospective" est conçue
comme une étude détaillée qui s'effectue (5 à 10 ans) après achèvement de
I'exécution d'un programme. Actuellement pour la seconde phase du projet
quelques questions essentielles se posent dont :

- Y a t-il eu des changements escomptés pour cette première carnpagne ou va
t-il vraisemblablement y en avoir dans les années à venir ?
- Peut-on pour I'instant attribuer ces changements aux CdG ?
Pour répondre à la première question, il faudrait avoir des indicateurs sur les
conditions antérieures au CdG qui auraient été changées, modifiées ou
éliminées.

Il est à noter qu'il existe plusieurs types d'indicateurs selon ce que l'on cherche
à évaluer. Les indicateurs doivent permettre de rendre compte d'une part si les
objectifs sont atteints et d'autres part de l'évolution des changements
(psychologiques, socianD<. . .).
Parmi les différents indicateurs on peut retenir :

Les indicateurs de programme qui concernent I'action menée ;

Les indicateurs de réalisation (quantification de ce qui est proposé) ;

Les indicateurs de résultats (quantification de la réponse) ;

Les indicateurs d'impacts (quantification d'effets à plus long terme) ;

Les indicateurs de contexte concernent l'environnement de I'action ;

Les indicateurs de référence (ampleur de I'action) ;

Les indicateurs de tendances (évolution des autres -facteurs produisant
les mêmes effets que I'action menée).
Parmi autant d'indicateurs, ceux d'impacts retiendront notre attention am cours
de cette étude.

4.4. NECESS'TE D'UNE EASE DE DOruruEES.

Ire, suivi avec des fiches annuelles impliquera dans le temps la manipulation
d'un volume important de données qu'il faudra comprendre le sens et la portée.
L'utitité primordiale d'une base de données est qu'elle permet de stmcturer les
données en catégories spécifiques et de leur donner la présentation voulue, ce
qui garantit que les données "récupérées" seront bien celles dont on a besoin.
La plupart des programmes peuvent trier les données selon différentes
configurations logicielles, extraire de la base de données celles qui
correspondent à une série de critères définis par I'utilisateur, produire des
rapports dans un format voulu, et être importées de ou exportées vers des
programmes compatibles, si I'utilisateur souhaite un cumul ou Lln
fusionnement de fonctions. C'est pourquoi, toute structure dont les tâches
supposent la collecte et l'analyse des données se doit disposer d'une base de
données qui serait le moyen le plus rapide de réaliser ces tâches.
Ainsi suite à un stage d'étudiant (M.H. MEAUX du CNEARC), dont le thème est
nd'une démarche de Conseil de gestion aux exploitations à une proposition d'un
dispositif de suivi-évaluation , il est apparut nécessaire d'élaborer une base de

I
I
I
I
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données permettant d'évaluer I'impact du CdG aux exploitations agricoles de
I'ON.

Le trauail qui nous était demandë au cours du présent stage portait sur la
construction (élaboration ) d'une base de donnêes permettant d'éualuer l'impact
du conseil de gestion aux exploitafions agicoles de l'ON à. trauers l'identification,
Ie test et la ualidation d'indicateurs pertinents, sur un ëclwntillon restreint de
participants au CdG basé sur une approche de groupe, en cours depuis
seulement deux campagnes agicoles.

23
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5. METHODOLOGIE.

5.1. REFLEXION ET ORIENTATION A PARTIR DE LA BIBLIOGRAPHIE

Pour évaluer un programme, il faut le connaître. Ainsi au départ, il était
question de comprendre le concept de CdG, cette nouvelle approche de
'vulgarisation" non encore pris en compte dans le programme scolaire et
univèrsitaire malien. La réalisation d'une synthèse bibliographique a contribué
à situer non seulement le contexte de l'étude, mais aussi à dégager les
problématiques de l'évaluation et du CdG.

5.2. PARTICTPATTON AUX ACTIVIIES CdG (équipe URDOCIPCPS/ ;

Ma participation aux différentes réunions avec l'équipe de CdG, aux séances de

formations des paysans dans certains villages (N10, 810, 81, Faba coura'
Nara...) m'a permis de comprendre davarttage l'engouement qu'ont les paysans
vis à vis de cette nouvell. 4g méthode de formation.
Dans le but d'avoir une connaissance des caractéristiques des exploitations j'ai
procédé à un dépouillement manuel des tableaux de caractérisation des EA-de
dix nouveaux villages participants au CdG et d'en faire une statistique
descriptive. Ce travail a été restitué auprès de I'assistant technique du projet en
la préience de quelques membres de l'équipe du CdG. Ce travail se déroulait
conjointement avec l'élaboration des liches d'exploitation.

5.s.Appurs REçus ET D\FFERE TTS INTERVENANTS RENCONIRES;

Les discussions avec le Maître de Stage et le Directeur de Mémoire, lors de
première mission, ont permis de mieux cadrer le thème.
I-e choix d'indicateurs pertinents, première étape de l'évaluation a permis
parfaire les liches d'exploitations à partir des fiches thématiques du CdG
devraient servir de guide d'entretien.
Ces fiches ont été testées en présence du Directeur de mémoire et du chargé
programme CdG de la zorle de Molodo à I'URDOC auprès de trois exploitants
village Molodo Bamana.

Une rencontre au senrice conseil rural de la zorle de NIONO m'a permit d'avoir
une connaissance sur les différentes tentatives d'organisation du monde
paysan en zorre ON et les conditions d'émergence de nouveaux acteurs en
milieu rural. Cette séance de travail a apporté un complément d'information sLlr
les conditions de départ et actuelles du conseil de gestion en zor,e ON déjà
élucidées au cours d'une réunion de l'équipe CdG (URDOC/PCPS) en la
présence des deux chefs de projets. Il faut souligner aussi les conseils informels
àuprès de certaines personnes ressources aussi qui m'a permit de mener à bien
le dépouillement des tableaux de caractérisation des nouvelles exploitations
participants au CdG.
Une séance de travail avec Jean François Bélières assistant technique à la
DADR a permis de refaire la codification des exploitants et de leurs
exploitations suivant les carnpagnes. Pour mener à bien le travail j'ai reçu une
formation en informatique de 10 jours sur 3 togiciels à savoir : Word, Excel et
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Windows. Dans le cadre de l'analyse des données j ai assisté à la formation de
15 jours sur la gestion des données sur les logiciels * Winstat r et u Access r',

tenue en novembre 2001 à I'URDOC.

5.4. LE CHOIX DE L'ECHANTILLON DE TRAVAIL

Actuellement, 175 paysans (chefs d'exploitation et dépendants) et 7O

maraîchères sont concernés par le CdG.
Pour répondre aux objectifs (tester et valider la base de données) I'enquête a
concerné les anciens groupes ayant commencé le CdG depuis mai 2000 ou
avant. La collecte des informations s'est effectué sur deux campagnes : la
dernière avant la nouvelle phase CdG (1999 /2OOO) et la suivante (2000/?OOL\.

5.5. ELABORATION DES QUEST'ONNAIRES ;

Des questionnaires (les fiches d'exploitations et les nouveaux questionnaires)
ont été élaborés en se basant sur les modules dispensés par le CdG et ceci en
fonction des objectifs de l'étude. [æs variables pertinentes ont été retenues à
partir des fiches thématiques du CdG.
Les questionnaires comprenaient une première partie basée sur l'identification
du CE et ou du participant, la caractérisation des structures de l'exploitation,
une deuxième sur les itinéraires techniques permettant de voir les
changements de pratiques, et la'troisième sur l'élevage (la protection sanitaire
du cheptel).
A ces différentes rubriques étaient joint un questionnaire sur I'opinion des
participants au conseil de gestion. Ces fiches de suivi déjà testées en présence
du Directeur de mémoire et du chargé du programme CdG de la zorr'e de Molodo
à I'URDOC auprès de trois exploitants du village Molodo Bamana ont subi des
amendements.

5.6. DEROULEMENT DES ENQUETES ;

Les enquêtes ont été faites en langue nationale bambara à partir d'un
questionnaire rédigé en français. :

Les modalités d'exécution consistaient à faire des entretiens individuels avec les
participants pour le remplissage des questionnaires.

5.6.1 Première phase :

Les enquêtes après une période de rupture (convalescence et élaboration du
nouveau questionnaire) ont repris le 07 /08/2001 avec un séjour de trois jours
à Molodo Basanant. Avec le nouveau questionnaire un second passage a été rait
auprès du groupe de NIONO (déjà enquêté) pour compléter certaines données.

5.6.2 Deuxième phase :

Des changements (celui de I'encadreur et du questionnaire) sont intervenus
dans le reste des travaux. L'élevage qui n'était pas pris en compte sur les fiches
d'exploitations a été joint à ce questionnaire.

5.6.3 Difficultés rencontrées

Malheureusement après une semaine d'activité, j'ai été victime d'une maladie
qui provoquera une sr.rspension des travaux pour quelques jours.
Au cours de ces différentes enquêtes la retrouvaille des participants n'a pas été
facile ; soit parce qu'ils sont occupés par les travaux champêtres pendant toute
la journée (cas de Molodo Basanant où ils étaient en plein repiquage) ; soit
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parce quTls sont empêchés pour des raisons sociales (voyages...).

5.7. SA'SIE DES DONJVEES ;

L€ dépouillement a êtê effectué pour la constitution d'une base de données
étabtie à t'aide des logiciels * Winstatr compte tenu de sa compatibilité et de sa
complémentarité avec Access sous lequel la base de données définitive sera
créée. Le "traitement" de texte a été réalisé à I'aide des logiciels Excel et Word 6.
Ces togiciels ont été mis à notre disposition par IURDOC, ce qui a largement
facilité I'analyse.

Dans l'élaboration de la base de données et les calculs statistiques il est apparu
intéressant de définir quelques notions importantes.
Le terme sstatistique n est utilisé dans deux sens différents : il signilie tantôt les
données numériques systématiques recueillies sur un sujet quelconque ; ou
tantôt la méthode scientifique dont le but est l'étude des propriétés numériques
des ensembles de faits (Mémento de I'agronome, 1993). Les applications sont
multiples ; dans ce cas un rappel de quelques définitions tirées du document de

Delphine CAILHAU, 1995 et celui de la FAO , 1992 (voir bibliographie) a été fait.
o La population : au sens statistique est I'ensemble des sujets observés (EA

d'une zone...l.
. L'échantillon est un sous-ensemble de la population (EA d'un village de la

zone,...l.
o Llndividu : est le sujet isolé objet d'une ou de plusieurs obseruations (une

des EA de la zorLe ou d'un village).
o Les variables : ce sont les objets de I'obsenration. C'est ce que lbn note ou

mesure pour I'artalyser.
. Les variables ncârâctères , : elles identifient f individu ; servent à gérer les

données, mais ne peu.vent faire l'objet d'aucun calcul.
o Les variables qualitatives : une variable est dite qualitative quand ses valeurs

prises ne sont pas mesurables.
o Les modalités sont les différentes situations où les individus peuvent se

trouver à l'égard de la même variable considérée.
o Les variables quantitatives : ce sont des variables mesurables ou repérables

sur lesquelles différents calculs sont possibles. Il existe différentes sortes de
variables quantitatives sur les quelles nous n'avions pas porté attention. On
peut être conduit à transformer, pour l'analyser, une variable quantitative en
une variable qualitative : on définit des classes de valeurs possibles
(d'amplitude constante) qui constituent les modalités de la variable.

. Un fichier est la somme de toutes les données concernant un sujet donné
(par exemple donnée de structure des EA).

. L'information classée sous articles sera la somme de toutes les données
concernant une des EA classées dans le fichier.

o tÆ champ, parfois appelé aussi "rubrique" est une partie spécifique d'un
enregistrement.

5.8. METHODE D'ANALYSE ;

Au cours des différentes analyses, il a été question de voir les relations
probables entre les différents changements observés et les facteurs explicatifs
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de ces changements. L,es interprétations ont été faites à partir des valeurs du
rapport de corrélation, celle du coefficient de corrélation et enlin celle du KHI-2.
Le rapport de corrélation mesure la dépendance entre une variable qualitative
et une quantitative. Il représente en dhutre terme la probabilité de liaison des
deux variables analysées dans le cas d'une ventilation. Sa valeur est comprise
entre O et 1.
Si cette valeur est égale à 0, il n}l a pas de relation fonctionnelle entre la
variable qualitative et la variable quantitative.
Si par contre cette valeur est proche de 1, la relation est forte.
L'analyse de variance est une autre méthode perrnettant d'apprécier l'effet de la
variable qualitative sur la variable quantitative. Elle permet le rejet ou
lâcceptation de lhypothèse de travail. Le rejet a lieu si la valeur du coefficient
de variation est supérieure à celle du seuil d'acceptabilité.
Le coefficient de corrélation linéaire est un nombre sans dimension. Sa valeur
est comprise entre - 1 et 1. Il mesure le degré de liaison entre deux variables
quantitatives.
Si cette valeur est égale à O, il n'y a pas de relation linéaire ;

Si elle est égale à 1, la relation est positive, lorsqu'une variable croit, I'autre
croît ;

Si elle est égale à - 1, la relation est négative, quand une variable croit, I'autre
décroît
Le KHI-2 correspond à une mesure de la distance entre le tableau croisé
obsenré et un tableau théorique construit à partir des marges du précédant.
Cette distance entre tableaux se calcule à partir de I'expression de la distance
entre deux cases de même position (même ligne et colonne). Le KHI-? mesure la
liaison entre les deur variables qualitatives . La valeur du KHI-2 est comparée à
une valeur critique de la table KHI-2 à (ligne-l) (colonne-1) ddl (degré de liberté)
qui nh qu'une probabilité d'être dépassée. Si cette valeur calculée est
supérieure à la valeur critique I'hypothèse HO est rejetée.
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6. RESULTATS.
Dans ce chapitre est décrite la structure de la base de données, les critères de
classifîcation des participants. Les analyses portées sur les indicateurs
d'impact sont illustrées par des tableaux ou des graphiques.

6.1. COA'STRUCTION DE LA BASE DE DONNEES

La base de données est un ensemble de données évolutives, organisées pour
être utilisé par des proglammes multiples, eux-mêmes évolutifs (Larousse,
1995). Etle a été construite sous Winstat, un logiciel d'analyse statistique de

données numériques qui fonctionne dans I'environnement Windows qui
comprend aussi un tableur. La compatibilité de ce logiciel avec d'autres permet
d'aller bien plus loin dans les différentes manipulations.
[,es logiciels appelés tableurs sont des programmes qui permettent
l'enregistrement des données sous forme de colonnes ou de rangées. Ils
présentent I'avantage de pouvoir effectuer à .1 aide de formules standards des

calculs mathématiques à des lîns comptables, statistiques ou scientifiques. Ils
peuvent également servir de programme de base de données puisqulls
comportent des fonctions de reéherche, de tri et dlnterrogation (présentant
néalmoins une certaine difficulté). Ils présentent un intérêt certain pour la
gestion des ressoLlrces, puisqulls sont fondés sur la simulation dhypothèses
(principe d.e rqueÇ=se passerait-il si ... ?). Cela permet à lbpérateur de recalculer
tout ou partie deGes données pour mesurer lTmpact de différentes variables et
savoir nce gui se passerait si r tels paramètres étaient modifiés.
Les programmes de bases de données en général, classent les données saisies
en fichiers, articles et champs.
Deux fichiers de base ont été créés à savoir :

Un fichier de caractérisation de la stnrcture des exploitations.
Un fichier pour les itinéraires techniques de la fiziculture (ITK)

La structure des fichiers est représentée en annexe.
Sur le fichier de structure on repère les EA par leur numéro, qui est constitué
dans lbrdre suivant : zone, village, numéro du participant au CdG.
Sur le fichier des itinéraires techniques, I'identification des champs et par EA se

fait à partir de Num_cult (numéro de culture). Ce numéro est constitué selon
I'ordre suivant : numéro du participant, num-champ et modalité de la
campagne considérée. L'agrégation par le numéro du participant dans ce fichier
sur les ITK permet de lier à besoin ce dernier à celui des éléments de structure.

6.2.IJNE PREMIERE CLASS'F'CA TION DES EA EN FONCTION DU TYPE DE
PARTICIPANT.

læ pouvoir de décision est en général interne à I'exploitation. Il peut appartenir
au chef d'exploitation ou au chef des travaux, qui décide en dernier ressort,
même s'il prend I'avis des autres membres de l'exploitation. Avec le CdG, le
participant constitue la courroie de transmission entre son exploitation et les

conseillers. Il s'agit de définir une classilîcation des participants qui pourrait
évoluer pendant les campagnes futures. Ainsi, les participants ont été

regroupés en quatre classes.
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Critères de classification.
L,es critères de typologie arrêtés ont été les suivants :

Le niveau d'alphabétisation, le niveau de participation aux séances cdg, la
responsabilité dans la gestion financière de I'exploitation et la responsabilité
dans la gestion du stock céréalier de l'exploitation.

Une notation des différents critères de classification des participants a étê
faite de la façon suivante :

Niveau d'alphabétisation: 1 = bon,2= moyen et 3 =faible

Niveau de participation : bon = | (>75%l
moyen = 2 (<75% et >=50%)
faible = 3 (<5O%l

Responsabilité dans la gestion financière : 1 = premier,
2 = second et
O = aucr-lne responsabilité.

Responsabilité dans les travâu< : 1 = premier responsable,
2 = second responsable,
3 = troisième responsable.

Responsabilité dans la gestion du stock céréalier :

1 = premier responsable,
2 = second responsable,
0 = aucune responsabilité.

Caractéristiques des différents types de participants au CdG.
I-e participant est dit du type 1 s'il a une bonne participation (1), un bon
niveau dalphabétisation (1), premier responsable des travaux, de la gestion
financière et de la gestion des stocks de céréales (1).

Le type 2 est le participant ayant une bonne ou moyenne participation (1 ou 2),
un bon ou moyen niveau d'alphabétisation (1 ou 2l., premier responsable des
travaux, de la gestion financière et de la gestion des stocks de céréales (1).

Le participant du type 3 est celui ayant un niveau moyen de participation (2),
un niveau d'alphabétisation bon ou moyen (1 ou 2), deuxième responsable dans
les travanlx, dans la gestion financière et dans la gestion des stocks
de céréales (2).

Les participants du type 4 regroupent tous les participants, quel que soit leur
niveau de participation (1, 2 ou 3) qui ont un niveau d'alphabétisation faible (3),

qui sont deuxième responsable des travaux et n'ont aucune responsabilité dans
la gestion financière et céréalière de I'exploitation.
Un tri automatique suivant les critères prédéfînis, a donné la classification
présente au tableau no 4.

I
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Tableatl no 4 : Classification des participants au CdG.

Après cette classification, les indicateurs suivant ont été retenus pour voir leur
évolution au cours des dew< campagnes :

6.3, CHOIXDES INDICATEURS DE PERFORMANCE.

Comme déjà indiqué, le CdG vise à fournir au>( exploitations agricoles les

appuis nécêssaireJ qui les permettent de prendre des décisions se traduisant
par une amélioration de leur situation technique, économique et financière.
if répond à des demandes et aux besoins exprimés par les producteurs qui
veulènt améliorer la gestion technique et économique de leur exploitation.
pour étudier l'évolution des résultats des EA, on a besoin de les résumer en

quelques indicateurs pertinents de performance. Iæ nombre des indicateurs
doit être suffisamment faible pour que I'esprit puisse les saisir aisément.
Suivant cette logique, nolls avons procédé à un choix raisonné qui tient compte
des variables observées. Ces indicateurs ont été choisis en se référant aux
thèmes animés sur la riziculture et les constats faits sur les exploitations
participant au CdG en 1999 /OO. Les indicateurs suivants ont été retenus :

Le rendement de PaddY à I'hectare.
La marge brute à I'hectare.
La situation alimentaire.
La situation du stock commercialisable.
Les indicateurs de la situation frnancière :

I'investissement,
I'endettement et
l'épargne.

6.3.1 Le rendement de paddy à I'hectare :

C'est l'indicateur technique qui explique le niveau d'appropriation et

d'application des itinéraires techniques ayant fait I'objet d'échanges approfondis
pendant les séances CdG. Le rendement : il correspond à ce que rapporte une
chose ou u.ne opération dans des conditions déterminées.
En agricultur. r l. rend.ement d'une terre ou d'une culture est égal au poids' au
voluÀe ou, même, au nombre d'organes végétaux par unité de surface

(Larousse agronomique) .

$pes de
participant

Caractéristiques des types ae participant

effectifsNiveau de
participa-

tion

Niveau
d'alphabé-

tisation

Responsa-
bilité dans

les
travaux

Responsa-
bilité

gestion
finance

Responsabi-
lité dans la
gestion des
stocks de
céréales

1 I 1 1 1 1 8

2 1ou2 L ou2 1 I I 4

3 2 1ou2 2 2 2 4

4 L,2 ou 3 3 2 0 0 15

Total 31
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L'indicateur retenu est défini comme la production de paddy en kilogrammes
par heciare.

6.3.2 La marge brute de paddy à l'hectare (champ de riz).

Selon le "L,arousse agronomique" (L9921, la marge brute est un terme de
comptabilité qui désigne la différence entre le produit d'une activité et les
charges opérationnelles correspondantes. L établissement de la marge brute à
partir des résultats comptables enregistrés permet des comparaisons entre les
différentes activités d'une entreprise ou bien entre plusieurs agriculteurs
pratiquant les mêmes spéculations.
n a pour objet de porter à la connaissance des participants le résultat
économique du champ afin de pouvoir faire une analyse.
L'analyse de cet indicateur aboutit à la comparaison des marges brutes des
parcelles d'un ou plusieurs individus, et à la réflexion sur les mesures à
prendre pour l'augmentation de la marge brute.
Cet indicateur est exprimé par la valeur du produit brut en FCFA moins les
charges variables et divisé pa-r la superficie exploitée par I'EA.

6.3.3 La situation alimentaire
Parmi les questions concrètes posées par les paysans depuis longtemps, la
résolution des problèmes de rupture de stock de céréales de la famille occupe
une place cmciale.
Cet indicateur est retenu pour apercevoir Ie niveau auquel la provision faite en
rw ou en mil a pu couvrir les besoins alimentaires de I'exploitation. Pour une
évaluation de llmpact du CdG, il permettra de voir la réaction probable du
participant au module présenté sur la gestion du vivrier. I1 comprend une partie
sur I'autosuffisance alimentaire et une autre sur la gestion prévisionnelle du
stock restant après prélèvement de la nourritrJre.
Cet indicateur est défini comme la quantité de sacs de nz que disposait
l'exploitation au moment de la récolte.

6.3.4 Les indicateurs de la situation financière
Les .dépenses de I'exploitation se passent tout au long de I'année. Elles
commencent dès le début de la campagne agricole qui succède une période de
recettes (ventes de rizl et de dépenses (fêtes traditionnelles, achat de bæufs de
labour...). En général tous ces frais sont supportés par Ie rtz qui sert donc de
culture vivrière et commerciale. En plus de I'autoconsommation it doit donc
permettre la constitution d'une épargne, la réalisation des investissements et le
paiement des dettes de l'exploitation. A ce titre, il serait intéressant de ne pas
perdre de vue la situation théorique du stock commercialisable que IEA est
supposée avoir après acquittement des dépenses dites obligatoires pour
l'activité (riziculture).
L'estimation de ce stock est faite à partir de l'équivalent en kg de paddy de la
marge brute totale de la production de paddy de I'EA, du stock restant à la
récolte et de la consommation alimentaire de I'EA. It représente la marge de
manæuvre de l'EA pour réaliser tous ses projets, sans tomber en rupture de
stock.
Les indicateurs de la situation financière de I'BA déterminent en partie les
grandes utilisations des ressources. Ces indicateurs qui sont : les situations
d'investissement, d'épargne et d'endettement déterminent le niveau de
sécurisation ou les nouvelles orientations de la gestion f-rnancière de l'EA.
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6.4, ANAI YSE DES IN DICATEURS

6.4.1 Analyse des variations du rendement

Le rendement ici correspond au nombre de sacs déclaré par I'exploitation lors
de l'enquête multiplié par le poids moyen d'un sac (poids aussi déclaré par
I'exploitant) divisé par la superlîcie exploitée. On note une augmentation du
rendement moyen qui était de 46L5 kg en L999/OO à 51a9kg en 2000/01 pour
l'ensemble des exploitations enquêtées (voir courbe de l'évolution du rendement
au cours des deux campagnes).

Graphique n " 1 : Courbe de l'évolution des rendements du riz au cours des
campagnes L999 /OO et 2000 lOI, en kilogrammes de paddy par hectare et par
exploitation.
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De façon générale entre L999 /OO et 2AO /O 1, le rendement de paddy à l'hectare
a augmenté dans toutes les exploitations sauf trois.
Les tableawr no 5 et 6 résument les différentes classes d'augmentations du
rendement moyen par hectare et le nombre des EA concernées pour les deux
carnpagnes.
Tableau n"5 : Répartition
variation de rendement moyen

des exploitations en fonction des classes de
observée (en kg de paddy /ha).

Classe de variation du rendement Nombre d'exploitation

< 3OO kg 7

1300 à aOokgl 5

l40o à 600kgl 3

1600 à 800 ksl 6

Jsoo à 100o kgl 4

>1OOO kg 6

Total 31
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Tableau n'6 : Répartition des EA en fonction des classes de rendement
moyen à l'hectare.

Classes de rendement à
I'hectare

Campagne L999 /OO Campagne 2OOO /OL

Nombre EA Nombre EA

< 4O0O kg 11 4

l40oo à 5000kgl 8 8

>5O00 kg L2 19

Total 31 31

Source : enquête Togola, 2001.

En 2O0 O /OL, les exploitations ayant un rendement moyen de paddy de moins
de 4T /ha sont au nombre de 4 contre 1 1 en 1999 /OO. Le nombre
d'exploitations se trouvant dans la classe de ST/ha et plus, a passé de L2 en
L999 /OO à 19 pendant la campagne 2000 /OL.
Pour mesurer la relation entre cette augmentation de rendement et le CdG,
nous nous sommes intéressés à ges différents facteurs explicatifs.

= s ça.(
6.4.1.1. La variation des charges comparée à celle des rendements.

L'augmentation du rendement est obtenue avec une faible diminution des
charges variables à thectare. Elles ont été en moyenne de L96 L32 FCFA en
1999/OO contre 195 433 FCFA en 2OOO/OL soit une diminution de 699 FCFA à
I'hectare.
Le graphique tto2 montre la situation des charges variables qui ont peu changé
entre les deux années et le gfaphique no3 montre l'évolution du rendement par
rapport au.x charges variables.
Graphique n"2 : Evolution des charges variables moyennes entre les campagnes
L999 lOO et 2000 lOI en F CFA.

Evolution des charges variables moyennes au cours des campagnes
1999/00 et 2000/01
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Source : enquête Togola, 2001 .

NB : cvha0O : charges variables pour la campagne L999 /OO ;

cvhaO1 : charges variables pour la campagne 2000 /OL.
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Sur ce graphique (graphique n"2l;, or constate que les deux courbes sont
presque confondues, ce qui indique une très faible variation des dépenses de

production entre les deux campagnes. Cela pourrait s'expliquer par une
meilleure maitrise de technique aussi bien qu'une gestion économique plus
efficace de la culture du riz qui reste à être confirmé dans les années à venir.

Graphique n'3 Evolution de la variation du rendement moyen à I'hectare par
rapport aux charges variables.
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Source : enquête Togola, 2001.
NB : o/ocva variation des charges variables à I'hectare, %ordt = variation du
rendement entre L999 /OO et 2000 /OL.

Exprimée en pourcentages, l'augmentation des rendements a été supérieure à
celie des charges . Le, rapport entre le rendement et les charges variables
pendant la campagne 2OOO /OL s'est améliorée. Les charges variables n'ayant
pas connu un changement significatif, les dépenses pour les opérations
culturales ont donc bien senri à accroître les rendements.
Le coefficient de corrélation R de PEARSON est passé de :

O,42 avec une probabilité de 0,04 en 1999/00 à
0,62 à la probabilité de O,0O en 2OOO /OL.

Cette probabilité est inférieure au seuil d'acceptabilité H0 (0,05) d'où la fiabilité
de sa valeur. La valeur 0,62 indique une relation significative entre le
rendement et les moyens mis en æuvre pour I'atteindre.
Les producteurs ont donc améIioré I'efficacité de la conduite de la culture du riz
car pour un niveau de charges égales, ils ont obtenu un niveau de rendement
nettement supérieur.

6.4.1.2. Relation entre le rendement moyen à I'hectare et le nombre de champs.

L'analyse qui porte sur la relation entre le nombre de champs et le rendement
*oy.r à I'heciare a été tait pour voir si la dispersion des champs influe sur le
rendement moyen d.e I'exploitation. Elle est déterminée pour une probabilité de

O,O5 en yggg/gg. Cette valeur ne nous permet pas d'établir qu'il y a une
relation entre le nombre de champs et le rendement moyen de paddy à
I'hectare. Cette valeur est de 0,04 en 2000/01. Cela lèverait l'équivoque de

I'existence de la relation entre ces deux variables observées.(voir tableau n"7)-

I
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Tableau n"7 : Variation du rendement moyen de paddy en fonction du
nombre de champs.

Source : enquête Togola, 2001.

L'augmentation du rendement pour les exploitations ayant 2 champs
s'expliquerait par une meilleure mise en æuvre des superficies cultivées donc
une intensification du travail. Iæs superficies moyennes cultivées par
exploitation sont de 5,I7 ha en I999|OO contre 5,30 ha en 2OOQ/OI, et le
nombre moyen d'actifs 10 en L999/OO contre 11 en 20OO/Oln'a pas non plus
connu Lrn grand changement. Aussi, la superficie moyenne par actif (0,56 ha en
L999/OO et 0,54 en 2OOO/O1) a peu varié entre les deux campagnes, de même
que les doses d'engrais à I'hectare (2O9 kg pour I'urée pendant les deux
campagnes et 116 kg en I999/OO à ll4 kg en 2OOO/OL pour le DAP). C'est
pourquoi I'hypothèse d'une intensification du travail, c'est à dire une bonne
mobilisation de la main d'æuvre pour la réalisation de certaines opérations qui
nécessitaient des dépenses semble se confirrner.

6.4.1.3 Relation entre l'âge des plants et la variation de rendement.

Dans le but de mieux apprendre les changements dans les pratiques, I'analyse
a porté sur quelques aspects des itinéraires techniques recommandés en CdG.
La diffîculté rencontrée est qu'il y a une très grande variation entre les dates
des différentes opérations culturales d'une zone à une autre et d'une EA à une
autre. Pour analyser I'effet de l'âge des plants sur le rendement cela pose le
problème dans la mise en classe. Le fait important et qui pourrait être
considéré comme un changement qualitatif dans I'organisation du travail est la
maîtrise de hf"I'àge des plants. En 2OOO/OI, 15 EA sur 31 ont pu caler cet âge
entre 20 à 35 jours contre 8 EA en 1999/OO (les données manquantes ne sont
pas prises en compte).
Toutefois I'analyse de la relation entre l'âge des
l'hectare ne montre pas Llne grande variation
(voir graphiques no4 et 5).

plants et le rendement moyen à
au cours des deux carnpagnes

35

e 2000 /OI
Nombre

de
champ

Campasne L999 lOO

Rendement
(kglha)

Variation
moyenne du
rendement /

rendement
(kglha)

Total EA
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Graphique n"4 : Relation entre le rendement et l'âge des plants (campagne
Leeel00).
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Nous n'avons pas pu démontrer I'existence d'une relation entre la variable l'âge
des plants (clagepeO) et le rendement en 1999 /OO (rendtOO). La courbe de

régression est pratiquement horizontale. L'analyse de la variance donne une
probabilité de 0,82. Cette probabilité de réalisation est nettement supérieure au
seuil d'acceptabilité HO, donc non significatif. I1 n'y a donc pas une relation
significative entre le rendement et l'âge des plants en 1999 /OO.

Graphique n'5 : Relation entre le rendement et la l'âge des plants campagne
2OOO / OL
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L999 /OO (graphique n"4) L'analyse de la variance donne une probabilité de
0,66. L'acceptation de I'hypothèse nulle H0 pendant cette deuxième carnpagne
confirme encore qu'il n'y a pas de relation entre l'âge des plants et le
rendement.

6.4.1.4. Relation entre la variation de rendement et le type de participant au CdG.

En 2OO0 /OL le rendement moyen le plus élevé (5751 kg) est constaté chez le
typel suivi du type2 (5498 kg). La variation moyenne des rendements par type
est de 960 kg toujours pour le typel (voir tableau n"8).

Tableau nog : Evolution des rendements en fonction du type de participant

lypes
Campaqne L999 IOO Campasne 2000 /Ol Variation du

rendement kg/haRendement moyen
ks./ha

Rendement moyen
ks./ha

I 4792 575 1 %A \50
2 480 1 5498 697
3 4624 5357 733
4 4111 4798 687

Source : enquête TOGOLA, 2001.

L'analyse de la variance entre le type de participant et la variation moyenne de
rendement indique une probabilité de réalisation de O,45 pour la campagne
2OOO/01. L'hypothèse H0 est donc rejetée.
Pour comprendre davantage la relation qui peut exister entre le type de
participant et le rendement moyen de paddy à I'hectare, nous avons analysé la
distribution des types en fonction des classes de rendement.
Le tableau n"9 récapitule l'évolution des types selon les différentes classes de
rendement (voir tableau n'9).

Tableau n"9 :

rendement moyen

TVpe Effectifs
I tvpe

Campagne 1999 /OO Campagne 2OOO /OI
<4000

ks
14000 à
5000 kel

>5000
ke

<4000 kg 14000 à
5000 kel

>5000
ke

Nombre
EA

Nombre
EA

Nombre
EA

Nombre
EA

Nombre EA Nombre
EA

1 8 2 I 5 0 3 5

2 4 1 I 2 0 1 3

3 4 I 2 1 0 0 4

4 15 7 4 4 4 4 7

Total 31 11 8 T2 4 8 19

On constate qu'en 2OOO /Ol, les EA se trouvant dans Ia classe de rendement
inférieur à aT /ha sont toutes de type4. Dans la classe de rendement supérieur
à ST/ha, en se référant sur I'effectif par type, on constate que le type3

Evolution des EA (types de participants) en fonction du
à I'hectare.
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représente la plus grande proportion (4 EA sur 41. Ce type est suivi par le type2
et le type 1. L'avancée des types3 et 2 est très remarquable statistiquement.
L'affirmation de I'existence d'une relation entre les deux variables observées vue
la taille de l'échantillon est hasardeux . La distribution et la fréquence observée
pour les individus ne donnent pas une valeur du KHI-2 significative.

6.4.2 Analyse des changements de marge brute à l'hectare :

Pour calculer la marge brute nous avons fait référence à I'estimation du prix
moyen du paddy maintenu constant pour les deux campagnes (100 F CFA /kgl.
Pour calculer cet indicateur, toutes les charges variables déclarées en rapport
avec les itinéraires techniques sont prises en compte. Ces charges sont
considérées en terme de flux financier. Sa formule est la suivante :

marge brute = production en kilogramme multiplié par 100 FCFA moins les
charges variables.
L'augmentation du rendement donc de la production (le prix moyen du paddy
étant resté frxe) et le niveau presque stable des dépenses de production ont
abouti à I'augmentation de la marge brute par hectare. La marge brlte
moyenne est passée de 259 805 FCFA à 319 429 FCFA soit une augmentation
moyenne de 59 623 FCFA.
Le, tableau n"10 récapitule la répartition des différentes EA en fonction des
classes de marge btrte à I'hectare.

Tableau n" 10 : Répartition des EA selon les classes de marge bntte à
I'hectare

On remarque que les EA ayant une marge brute à I'hectare inférieur à 200000
F CFA ont passé de 8 sur 28 EA à 3 EA sur 31 en 2OOO /OL. Le plus grand
nombre d'exploitations (19 EA) se trouve dans la classe de marge brtte à
l'hectare la plus élevée (300000 F CFA) pendant la campagne 2000/01. Les
autres EA ont des données manquantes donc n'ont pas été prises en compte
dans les calculs.

Le tableau (tableau no 1 1) suivant regroupe I'ensemble des EA en des classes de
marge brute au cours des deux campagnes.

38

Classe de marge brute
Campagne 1999 /OO Campagne 2OO0/01 o/o vartation

des EA par
classeNbre EA o/oEA / effectif Nbre EA o/oE,A/ effectif

<200000 fcfa 8 290Â 3 LO%o -L9o/o

1200000 à 300000 fcfal 11 39o/o 9 29o/o -LOo/o

>300000 fcfa 9 32o/o 19 6Lo/o +29Vo

Total 28 100% 31 100% N
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Tableau n" 11 : Répartition
de marge brute à I'hectare

des exploitations selon les classes d'augmentation

Classe d'augmentation de marge
brute lha Nombre EA %E,A/ effectif

> 100000 fcfa 6 2Io/o

l80ooo à 100000 fcfal 3 LLo/o

160000 à 80000 fcfal 6 2lo/o

<60000 fcfa 13 460/o

Total 28 IOOo/o

De façon générale, les marges brutes à I'hectare ont augmenté entre les deur
carnpagnes. On constate que moins de la moitié des EA se trouve dans la classe
d'augmentation moyenne des marges brutes à I'hectare la plus faible (moins de
60000 F CFA). Les autres EA se repartissent entre d'autres classes dont 6EA
dans la plus grande classe (plus de 100000 F CFA).

Comme dans le cas du rendement nous avons voulu voir Ia relation entre les
classes de marge brute et le type de participant. A cet effet, dans le tableau
n" L2 ressort la répartition des types de participant selon les classes de marge
brute à I'hectare.
Tableau n"12 : Répartition des types d'exploitations en fonction des classes
de marge brrrte à l'hectare.

On constate qu'en 2OOO|01, les EA se trouvant dans la classe de marge brute
inférieur à 20OOO0 F CFA sont en grande partie de type4 (5 sur un effectif de 8
dans la classe). Dans la classe de plus de 3OOOOO F CFA, en se référant sur
I'effectif par type, on constate que le type3 représente la plus grande proportion
(4 EA sur 4). Ce type est suivi par le type2 et le type 1 .

La comparaison entre les marges brutes des deux carrlpagnes donne le type 1

avec Ia plus grande variation de la moyenne des marges brutes à lhectare
(25o/o), suivit du types (22%), type4 (2O%) et type2 (I9%) (voir tableau no 13).
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lYpe Nbre
type

Campagne L999 IOO Campagne 2OOO /OL

< 200000
fcfa

1200000 à
300000

fcfal

>300000
fcfa

< 200000
fcfa

1200000 à
300000

fcfal

>300000
fcfa

Nombre EA Nombre EA
Nombre

EA
Nombre EA

Nombre
EA

Nombre EA

I 8 2 2 4 o 3 5

2 4 1 2 1 o 1 3

3 4 0 2 1 o 0 4

4 15 5 5 3 2 5 8

Total 31 8 11 9 2 9 20
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Tableau n'13 : Marge brute moyenne par hectare et par type de participant
(en F CFA).

TVpe
marge

brute/ha00
marge

brute/haO1

variation de
marge brute par

tvpe

o/ovatiation

1 27269L 362482 8979r +25o/o

2 277985 342305 643L9 +t9o/o

3 277090 354334 77245 +22o/o

4 243839 304 LO7 60268 +2Oo/o

Même si les résultats en fonction des types est quelque peu encourageant, notls
n'avons pas pu établir une corrélation entre le type de participant et la variation
de margà Ut -,te à I'hectare. Le calcul du KHI-2 qui indique la liaison entre les

deux variables quantitatives n'est pas possible.

n ressort des analyses qu'il existe une corrélation linéaire positive entre
I'augmentation de marge brute 'à l'leectare et la variation du rendement. Le

coefficient de corrélation est de O,88 en 2O0O/01 avec une probabilité de 0,O0.

La variation des marges brutes par hectare est en général supérieur à celle des

rendements et à celle des charges variables (voir graphique noS et 6).

Graphique no6 : Evolution de la marge brute par rapport au rendement.
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Graphique n'7 : Evolution de la marge brute par rapport aux charges
variables.

6.4.3 Analyse de la situation du stock céréalier.

Ainsi après une année de CdG, le nombre d'exploitations en rupture de stock
est passé de 1 1 sur 31 exploitations enquêtées pour I'artnée L999 /2OOO à 8 sur
31 EA pour I'année suivante (voir tableau n"14).
Tableau no L4 : Situation du stock céréalier pendant les campagnes L999 /OO
t 2000 loL

Libellé
Campagne 1999 /OO Campagne 2OOO /OL o/ovariation

des EANbre
EA

%E,A/l'effectif Nbre EA %E,A/I'effectif

EA sans rupture 2A 65o/o 23 7 4o/o +LOo/o

EA avec rupture 11 35% 8 260/o -LOo/o

Total 31 100% 31 100% N

pour comprendre le changement dans Ia gestion des stocks céréaliers de

I'exploitatiôn, il s'est avéré important d'analyser la relation entre les stocks

res[ants à la récolte pendant les deux campagnes et le nombre de bouches à
nourrir et d'autre part sur les productions de paddy pendant les deux
campagnes et les stocks qui restaient dans l'exploitation au moment des

récoltes.

,\.\
L€--99ts-t-at-,-est su-'9n r999loo,-2-3-,EA -sut !çq,91 "uqu9téçÊ .çtet:,Fj I )
âutoJuifrsantes. Le niveau d'augmentation de cette situation est de 1O7o soit 3 / .'
Ee sur 31. La. situation de rupture du stock a évolué de 2o EA sans rupture à /
23 pour I'année 2OOO/OI.
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6.4.3.1.Relation entre le stock initial derizet le nombre de bouches à nourrir.

Les graphiques no8a, 8b illustrent la relation entre les deu< variables au cours
des campagnes L999 /AO et 2000 /OL.

Graphique no8 a : Relation entre la population totale et le stock initial d.e riz en
campagne L999 /OO.

Stocri ini

Pop_tot
NB : stocri-ini = stock de nz initial en sacs pour la campagne L999 /OO.
Pop-tot : population totale de I'exploitation pendant la campagne L999 /OO.

- Graphique no8 b : Relation entre la population totale et le stock initial de riz

t pendantlacampagne2OOO/0I.
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NB : stocri_in? = stock de riz initial en sacs pour la campagne 2OOO/OL
Pop_tot2 : population totale de I'exploitation pendant la campagne 2OOO /Ol.
S'il n'y avait pas une corrélation entre la population totale des exploitations en
générale et leur stock de riz à la récolte en 1999 /OO, elle a fortement augmenté
en 2000/01.
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tÆ coeflicient de corrélation entre le stock initial à la récolte et le nombre de
bouche à nourrir qui était de 0,01 avec une probabilité de O,91 est de 0,66 avec
une probabilité de 0,0O pour la campagne 2OOO /Ol.
Cette valeur est très significative en 2OOO /OL ; donc indiquerait une prise en
compte des besoins de consommation des exploitations.

6.4.3.2.Relation entre la production et le stock initial de riz.

Les graphiques no9a, 9b illustrent la relation entre les deux variables au cours
des campagnes L999 /OO et 2000 lOL.

Graphique no9 a : Relation entre la production et le stock initial de riz L999 /OO
Stocri ini
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NB : stocri-ini = stock derlg initial en sacs pour la campagne 1999/OO.
ProdKGOO : production totale de I'exploitation (en kg) pendant la c€unpagne
Leee / oo
Graphique no9 b : Relation entre la production le stock initial derw 2000/01.
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n ny avait pas une relation entre la production de la campagne L999 /2OOO
avec le stock de céréale qui restait en générale au moment de la récolte pour les
exploitations enquêtées. Cette relation s'est waiment améliorée en 20OO/OL
(6 sacs de riz contre 4 en L999/00).
Le coefficient de corrélation est de 0,26 avec une probabilité de O,27 entre les
deux variables en I999/OO contre O,79 à la probabilité de 0,O0 en 2OOO/OL.
Cette valeur démontre toujours une prise en compte des besoins de
consommation de I'exploitation, en d'autre terme une prise de conscience dans
la gestion des stocks de céréale.

6.4.3.3. Relation entre le type de participant et la situation du stock céréalier.

En vu de tester la pertinence de notre hypothèse de classification des
participants, I'analyse actuelle porte sur I'évolution des types d'exploitations
pendant les deux campagnes. Cette analyse vise à étudier la relation entre le
type de participant et les différentes situations des stocks de céréales.

Le tableau no 15 résume en fonction du type la situation de stock céréalier des
exploitations durant les deu< campagnes
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Tableau 15 : Situation de rupture de stock céréalier en fonction du type de

participant pendant les calnpagnes 1999 /O0 et 2OOO /OL.

Entre les d.eux campagnes, le nombre d'EA n'ayartt pas connu une rupture de

stock céréalier, a augmenté de 20 à 23 sur un total de 31. Nous remarquons
que le type3 a connu le plus grand changement (50%). Parmi ce lot, 3 EA sur
les 4 sont autosuffisant en 200 O /O1. Si le type3 a tout de même enregistré des

changements, les exploitations de type4 ont connlt une diminution du nombre
d'autosuffisant en 2000/0 I.
Il est hasardeux d'affirmer ou d'infirmer I'existence d'une relation entre les deux
variables observées rru la taille de l'échantillon . La distribution et la fréquence

observée pour les individus ne donnent pas une valeur du KHI-2 significative-

0.4.3.4 Effet de la marge brute sur la situation du stock céréalier-

Les dépenses de l'exploitation sont à supporter en général par sa production. La

marge brute de I'exptoitu.tion peut être un facteur explicatif de la situation du
stock céréalier, raisôr porrr laquelle nous nous sommes intéressés à ce point.

L,augmentation de la marge brute totale de I'exploitation a eu une relation
signifrcative avec le stock de céréale. Même s'il y a eu ctes prélèvements non

"orrtrOlés, 
ils ont dfr être compensé par les achats de céréale, c€ qui a permis de

maintenir ce stock à un niveau acceptable jusqu'à la prochaine récolte-

L,e coefficient de corrélation linéaire entre la marge brute à l'hectare et le stock
de céréale a atteint O,7g à la probabilité de O,OO contre O,33 avec une
probabilité de 0,16 en lggg/oo. cètte corrélation positive prouve que même si

i'effet de la marge brute et le stock de céréale évoluaient dans le même sens en

1999 lOO, celle-ci est devenue très significative en 2000/01.

6.4.4 Analyse de la situation du stock commercialisable

L'utilisation du stock- çommercialisable détermine la capacité de gestion de

I'exploitation. Nousl'inff.rrerons ici à I'influence qu'il y avait entre ce stock et

la situation alimentaire de l'exploitation pendant les deux carnpagnes L999 /OO

et 2OOO /OL Les autres applicâtions4ce stock sont traitées dans les rubriques
suivantes. d'e

o/o vaiation des
types de

participant

Campagne L999l00

EA sans ruptureEA sans rupture

sans rupture%E'A/effectif%F,A/effectif
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6.4.4.1 . Relation entre le stock commercialisable et le stock initial de céréale.

En zorre ON, le nz constitue à la fois la principale culture vivrière mais
commerciale. Il assure donc la prise en charge des dépenses de l'exploitatÏo-n
pendant toute l'année. En L999 /OO les ventes de paddy ne prenaient pas
compte les besoins de consommation céréalière. L'analyse de la relation entre
les deux variables montre une taible corrélation (R = 0,26 à la probabilité de
O, 19) . Cette relation pour la carnpagne 2000 / OI est de O ,77 avec une
probabilité de 0,00. Il y a eu une nette amélioration de la situation en 2000 /OI.
Il,lque les besoins de consommation de I'exploitation n'ont pas été négligés.

-l
6.4.5 Analyse de la situation d'investissement :

L'augmentation du stock commercialisable, suite à celle du rendement devrait
engendrer une augmentation des revenus des exploitations. Cette augmentation
pourrait se traduire soit par des investissements, soit par une augmentation
des dépenses consommatrices, de l'épargne, I'al1ègement de la situation
d'endettement.
Entre L999 /OO à 2000 /OL le nombre dEA qui ont fait des investissements est
passé de 9 à L6. Ils représentent plus de la moitié des EA enquêtées(voir
tableau no 16 et 17).

I ffif=: 
situation d'investissement pendant les campagnes 1999/oo

Libellé
Campasne 1999 /OO Campasne 2000 /OI

o/o vanationNbre
EA

%E,A/l'effectil Nbre EA %E'A/l'effectil

Exploitation
investisseur 9 29o/o 16 52o/o +23o/o

Exploitation
non-investisseur 22 7 Lo/o 15 48o/o -23o/o

Total 31 100% 31 IOOVo
,ru

Le tableau n" 17 résume l'évolution de la situation d'investissement selon les
différents types de participant entre les deux calnpagnes.

Tableau no L7 Z Situation d'investissement en fonction du type de participant ;

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

o/ovatiation

selon le
type de

participant

Campagne2O0o/01Campagne L999 IOO
Effectifs
par type

EA investisseurEA investisseur

'/oE,A f L'effec
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Cette situation d'investissement a vraiment changé au cours de I'année
2OOO/OL comme le confirme le tableau no16. L'évolution générale des
investissements est de 23o/o entre les deux campagnes. La variation de la
situation d'investissement la plus importante s'observe chez les typel avec 38o/o

(3 EA sur 8 en 2OOO/OL contre 0 en 1999/00) et le type4. Les deux autres
types nbnt pas connu de changement de la situation d'investissement.
Cette situation d'investissement peut être influencer par un certain nombre de
facteurs dont cerl( qui ont retenu notre attention sont : :

6.4.5.1. Relation entre la marge brute et la situation d'investissement:

Quels que soient les cas, l'augmentation de la marge n'a pas eu un impact
aussi significatif sur la situation dlnvestissement pendant la première
campagne (L999 /OOI. Les analyses de cette campagne font ressortir un
coefficient de corrélation de 0,19 avec une probabilité de 0,33 entre la situation
d'investissement et l'augmentation de marge brute. Cette probabilité est
largement supérieure au ser-lil d'acceptabilité de I'hypothèse H0. Il n'y a pas une
relation linéaire significative entre les deux variables.
En campagne 2OOO /OL, même si le coefficient de corrélation entre la situation
d'investissement et la marge brute n'est pas significatif (R = O,35), la probabilité
de liaison entre les dew< variables (0,05) est égale au seuil d'acceptabilité HO.
On ne peut donc pas affîrmer que les différents investissements de 2O00/Ol
sont dus à I'augmentation des ma-rges brrrtes dégagées par les exploitations.
I ressort des analyses que I'augmentation du nombre dlnvestisseur n'a pas
une relation signilicative (R=0,46) avec la variation du rendement.

6.4.5.2. Relation entre le stock commercialisable et l'investissement.

Sur les deur campagnes, la variation du stock commercialisable n'a pas influé
sur les investissements. Le coefficient de corrélation linéaire entre la variation
du stock commercialisable et les investissements était de - 0,26 en L999 /OO
avec la probabilité de O,2O, elle est passé à O,25 en 2OOO / OL avec une
probabilité de 0,23.
Le fait le plus signifîcatif est que les investisseurs sont ceux qui disposaient
d'un stock commercialisable moyen le plus élevé en 2OOO/OI (3355 kg).La
valeur négative du coeflicient de corrélation en 1 999 /OO (R= - 0,26l' expliquerait
cet état. Les non-investisseurs disposaient en moyenne de 2894 kg de paddy
contre 139I kg en 1999/OO. Le changement significatif constaté pour le nombre
d'exploitation ayant investi s'expliquerait par l'utilisation du stock
commercialisable pour les investissements. Le coefficient de corrélation linéaire
entre la situation d'investissement et le stock commercialisable a passé à 0,46
avec une probabilité de 0,O1 en 2O0Ol01. Les probabilités de 0,24 en L999/OO
et de O,O1 en 2OOO /OI prouvent I'existence d'une relation en dépit du faible
coefficient de corrélation au cours de la dernière carnpagne.

6.4.6 Analyse de la situation d'endettement
Le s deux EA qui étaient endettées en L999 IOO ont vu cet état amélioré
(voir tableau n' 18). Ces dettes seraient dues au problème de caution solidaire
des AV selon la révélation faite par les intéressés pendant les enquêtes.
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Tableau N" 18 : Evolution des types de participant en fonction de la situation
d'endettement.

TVPC dette 1 Dette2
1 L /8 2/8
2 o/4 o/4
3 o/4 o/4
4 1/1s 1/1s

Cette situation d'endettement s'est beaucoup améliorée. Cette amélioration s'est
traduite par une diminution des montants des dettes pour les deux EA de la
campagne 1999 /OO.

Tableau no 19 : Situation des EA endettées selon les deux c€unpagnes.

Nbre
EA

Montant dette
(FcFA)pendant la campagne

1999 /OO

Montant dette
(FcFA)pendant la campagne

2000 / ot
%

diminution

1 480000 376000 -22o/o

2 600000 450000 -25o/o

3 0 65000 'm
6.4.7 Analyse d'épargne

Si en L999 /00 une seule EA avait fait de l'épargne, ce nombre est passé à 6 en

2OOO/01 (voir tableau n'20).

Tableau n"2O : Situation d'épargne pendant les campagnes L999 /OO
2000/0 1.

Libelle

Campagne L999 /OO Campagne 2OOO /OI
%ovariati

on
Nbre
EA

o/oEAf l'effectif Nbre EA %E'A/l'effectif

EA épargneur 1 3% 6 I9o/o +160/o

EA non
épargneur 30 97o/o 25 8Lo/o -L6o/o

Total 31 100% 31 LOOo/o N
6.4.7.1 . Relation entre le stock commercialisable et la situation d'épargne.

Le coefficient de corrélation linéaire entre Ie stock commercialisable et la
situation d'épargne qui était de 0,36 en 1999 /OO avec la probabilité de O,08 est
passé àO,24 en 2OOO/01 avec une probabilité de O,2I.La probabilité de liaison
(0,08) est certes meilleure en L999/00 qu'en 2OOO /OI. L'augmentation
(variation) du stock commercialisable, est corrélée de façon positive avec la
situation d'épargne pendant la carnpagne 2000 lOI. Cette probabilité est de

0,04, d.onc significative. Le gain issu à travers ce stock serait épargné. Cette
situation semble se confirmer par le nombre croissant d'épargnant au cours de

la même campagne
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I (voir tableau n'20). Tout de même les coefficients de corrélations entre les

I campagnes ne sont pas significatifs.

Tableau no21 : Situation de l'épargne en fonction du type de participant.

lYpe Nombre
par type

Campagne 1999 /OO Campagne 2OOO /Ol
o/ovaÀation

d'épargnant
EA ayant épargné EA ayant épargné

Nbre EA o/oEA/effectif Nbre EA o/oEA / effectit

1 8 0 Oo/o 2 25o/o +2sVo

2 4 o Oo/o 1 21Vo +25o/o

3 4 0 Oo/o 2 50% +50%

4 15 1 7o/o 1 7o/o Oo/o

Total 31 I 3Vo 6 L9o/o N
Même s'il y a eu un accroissement du nombre d'épargnartts en 2OOO /OL,
aucune relation entre le type de participant et l'épargne ne peut être établie
statistiquement.

6.S.RECAPITULATIF DES TENDA'VCES OBSERVEES :

Les analyses ont porté sur l'évolution (positive ou négative ) des indicateurs de
performance de 31 exploitations entre la campagne L999/OO, année juste avant
le conseil, €t la campagne 2000/01, durant laquelle les producteurs ont
participé au CdG.

Pour récapituler les tendances dégagées, nous avons regroupé au tableau n"22
les valeurs moyennes des principau>( ratios de performance économique des
exploitations étudiées, à savoir :

Le rendement moyen de paddy par hectare,
Les charges variables moyennes (champ de nzl

exploitation ;

La marge brute moyenne (production de rizl
exploitation.
I s'avère que par rapport à tous ces indicater-lrs les valeurs obtenues en
2000/01 sont nettement supérieures à celles de L999/OO, à l'exception des
charges variables moyennes par hectare qui sont restées au même niveau.
Les charges variables agrégées au niveau des exploitations ont augmenté, mais
les marges brutes au niveau des exploitations (riziculture seulement) ont
augmenté aussi et de façon importante.

Au tableau n"23 nous avons récapitulé I'évolution par rapport à d'autres
indicateurs de performance, pour lesquels nous ne disposons que de valeurs
qualitatives.
Il s'avère que pour tous ces indicateurs les résultats des exploitations se sont
nettement améliorés depuis leur participation au CdG.

Même si statistiquement ces améliorations ne peuvent pas être démontrées pour tous les
indicateurs, il est surprenant de constater une tendance si générale vers la hausse
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par hectare et par

par hectare et pa-r
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Tableau n'22 : Evolution entre L999/OO et 2000/OL des valeurs moyennes
des principaux ratios de performance économique (31 exploitations)

Tableau n'23 : Evolution entre L999 /00 et 2OOO /01 des indicateurs
d'autosuffisance alimentaire, d'investissement, d'épargne et d'endettement
(3 1 exploitations).

Indicateurs Campagne
Leee / oo

Campagne
2000/0 1

Différence entre
les campagnes.

Variation
selon les

indicateurs
Rendement
moyen de

paddy / ha
(kslha)

46r5 5148 533 LOo/o

Charges
variables

moyennes / ha
IFCFA)

196r32 195433 - 699 Oo/o

Charges
variables

moyennes / EA
fFCFA)

905068 1 030079 12501 1 L2o/o

Marge brute
moyenne /ha

(FCFA)
259806 3L9429 59623 L9o/o

Marge brute
moyenne / EA

(FCFA)
12 10815 L704823 494008 29o/o

Libellé Nombre EA en
1999 / OO

Nombre EA en
2000/0 1

Variation

Autosuffisant 20 23 +3

Ayant investi 9 16 +7

Ayant épargné 1 6 +5

Endetté 2 3 +1
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7. CONCLUSIONS ET DISGUSSION.
Pour mener cette étude sur I'impact du CdG nous nous sommes basées sur un
échantillon de 31 exploitations ayant participées au CdG pour lesquelles nous
avons comparé l'évolution des résultats entre deux carnpagnes agricoles
successives. La première campagne, 1999 /OO était I'année juste avant la
participation au CdG, la deuxième campagne s'est déroulée en même temps que
les producteurs, chefs d'exploitations ou actifs principau.x, ont participé au
conseil.
Le calendrier des thèmes traités lors des séances CdG précédaient d.'au moins
quelques semaines la mise en æuvre des travaux correspondants selon le
calendrier agricole.
On peut donc supposer, eue, si I'approche était efficace, les producteurs aient
tiré profit de leur participation. L'impact du CdG devrait donc se ressentir par
les résultats meilleurs obtenus au niveau de leur exploitation. Pour mesurer cet
impact nous nous sommes basés sr-lr des indicateurs de performance
économique comme le rendement de paddy à I'hectare, les charges variables, la
marge brute, pour lesquels des séries de données complètes ont pu être
obtenues auprès des participants.
A ces indicateurs quantitatifs nous avons pu joindre quelques indicateurs pour
lesquels les mesures étaient moins exactes (plus qualitatives que quantitatives).
L'analyse des résultats a conduit au constat que quel que soit I'indicateur, les
résultats se sont très nettement améliorés d'une année à I'autre.

La question qui se pose maintenant est : pouvons-nous, sur la base de ce
constat conclure que I'impact du CdG a été positif ?
D'un point de vue purement scientilîque nous ne pouvons répondre ni par
I'affîrmative ni par la négative. Certes, nous avons démontré que les
exploitations, dans I'ensemble, ont obtenu de bien meilleurs résultats depuis
leur participation au CdG, mais nous ne pouvons pas fournir la preuve que
cette évolution positive est due au CdG. Pour ce faire nous aurions dù pouvoir
disposer d'un échantillon d'exploitations "témoins", ayant les mêmes
caractéristiques que l'échantillon des participants et pour lesquelles nous
aurions pu disposer des mêmes données.
Méthodologiquement intéressant, un tel dispositif n'existait pas et est difficile à
mettre en place.
Pour remédier à ce problème I'URDOC compte dans I'avenir se baser sur des
enquêtes statistiques, permettant de comparer les tendances dégagées par les
exploitations CdG, aux tendances générales observées au niveau d'échantillons
tirés des enquêtes statistiques.
Toutefois la disponibilité de telles
représentativité des différents Wpes
problème.

données n'est pas assurée et la
d'échantillonnage risque de poser

Quant à notre étude, si nous ne pouvons pas prouver I'impact positif du CdG,
les résultats nou.s permettent tout de même de formuler I'hypothèse qu'il existe
une forte probabilité que les impacts constatés sont liés à la participation aLr

cdc.
I Pour la frnalité de la base de données nous suggérons que la base de données

I soit définitivement saisie sous. le togiciel de gestion des données (Access) et que

I
I

5l
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la présente étude soit complétée par une autre qui inclut des exploitations de
participants au CdG et des
non-participants. Cela permettra d'évaluer si les premières sont les seules à
constater les changements significatifs.
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ANNEXE 3, Simulation de faisabilité d'un dispositif payant du CdG au.x

exploitations ett zorte ON.
A partir de 2001 les premiers offres en service CdG, ont été partiellement
payant en zone ON. Il s'agissait d'une offre encore en élaboration, pour laquelle
on ne pourrait pas appliquer le plein tarif. Il serait également prématuré de

choisir entre I'offre en formation-conseil (tronc commun et modules spécifiques)
et l'offre en conseils technico-économiques plus spécilîques (investissements
d'entreprise/financement). Il faudrait d'abord développer ces différents
supports, les introduire et attendre la réaction de la clientèIe potentielle.
Notre hypothèse est qu'il y aura un réel besoin au sein des OP pour la formule
formation-conseil. I1 sera plus facile de demander à 20 personnes une
participation de 5000 ou 1OOO0 FCFA / an pour 20 demie journées de

formation-conseil, que de facturer des conseils individuels au prix réel. On
pense qu'un conseiller pourra faire les deux : grâce à la confiance gagnée par
I'approche formation-conseil, il pourrait susciter la demande pour des conseils
spécifiques basés sur une étude de dossier. Il sera également nécessaire de
mener une étude de marché. Combien de conseillers prestataires de senrice
CdG pourraient trouver une portefeuille bien remplie dans la seule zorLe ON ?

Les simulations faites jusqu'ici nous donnent une couverture du coùt du
conseiller de l'ordre d'un tiers à deirx tiers (salaires +charges + transport). Ce

calcul est basé sur des hypothèses concernant I'emploi du temps des

conseillers, les distances à parcourir, leur niveau de rémunération, et une
fourchette de taux de participation. Le coùt annuel d'un conseiller est estimé à
2,3 million FCFA/an. Ce coùt n'inclut pas les frais de la structure de

coordination, actuellement assuré par IURDOC, et les corltts de formation,
assurés par le PCPS. Pourtant, sans cette "alimentation en amont" les
conseillers seront vite dépassés par les paysans. La réflexion sur ce sujet devra
donc inclure la prise en charge de I'ensemble du corit d'une offre en senrices
cdg, pérennisée.

Base de calculs pour le module riziculture

Tlpe : formation-conseil en groupe et individuel (groupe de 15 participants).

Profil du participant : producteur rizicole, chef d'exploitation ou principal
actif, alphabétisé.

Eléments : séances en salle (2O /an), de 3
heures /arr/groupe) ;

heures chacune (60

entretiens individuels (3 heures I an/participant) ;

suivi dans les champs (4O heures /^n/groupe) ;

préparation/restitution niveau OP ( 12 heures/ an lgroupe).

deux cycles d'un an.

Prix forfaitaire : tarif A : 5000 FCFA lan; B : 10 000 FCFA/an.

Durée :
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Tableau I Estimation du temps conseiller pour le module riziculture
par cycle d'une année (total 2 cycles) - groupe de 15 participants

Elément durée
(heures)

jours
ouvrables
(arrondis)

seances en groupe

entretiens individuels

suivi champs

réunions OP

déplacements

préparation/rapport
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Ànnexe 4: Structsure de fa baee de donnéee dee exploit,at.ione parEiciDant au CdG

c : \cDcsÀv- 1 \ FÀ!lE\STAGE2 -1\ÀNNE . t{ST

1 - Nuncro
i7 s'agit du numero

2 - Zone
Zone de coLlec|e des

Lzonel zoL
2zone2 zo2
3 zone3 zo3

3 - Vlllage
ViJlages où fes données

31 individug 135 variableg
Vereion : L.2

DeecrlpÈion deg varl.ablcg

Num Car. 4 Saieie Stockée
d, identificaÈion du parÊicipant

zo Num. 1 Saieie
données

- Niono
= Molodo
= N'Débougou

vil] Num. 1 Saisie Stockée
ont été co-l.lecÈées

Scockée

Saisie St.ockée

Saisie St,ockée

Saisie SEockée

Saisie Stockée

lvillagelvilll = N10
2village2vill2 = Molodo bamanan
3village3vilI3 -Km 39
4village4vil14 N7
Svillge5 vill5 - 81

4 - NuFan NP Num. 6

Numeros de farni-l.te du parcicipanÈ
5 - N cDG 

- ncdg Num. 3 Saisie SEockée

Numeros Eag au particiPant
6 - No-;lrCE NjcE Car. 30 Saisie Stockée

j.l s'agic du nom du chef d'expToitâÈjon
?-AgeCEv4Num'2SaisieStockée

Age du ehef d' expToicacion, 2000/2001
8 - rxperlencà expe Num. 2 Saisie SÈockée

nonibre d'ànnée passée à .la téÈe de l'exploitation
9 - nivscola niSco Num. 3 Saieie Stockée

niveau de scolattsation du chet d'e-rçloitation

12nivscol2nicol scolarisé françaie et arabe
13nivscol3nico3 scol'arisé français eE alpha
23nivsco23nico2 arabe et alphabéti8é

123nivsco123 ni123 alpha, rarabe eÈ françaie
10 - respFÀCE resc8 Num. 2 Saisie stockée

iI s,agit de Ia responsabj-ljté du CE (travaux champêtres, gestion financlère eË du sÈoek céréal'ier)
11 - reapFÀCEZ refi2 Num. 2 saiaie stockée

responsabfiitg du CE dans La gesËion fJnancière de l'e.nploitation, 2000/2ool
orespfaceO refiO aucune reeponeabiliÈé
lrespface2 tefl2 premier responsable
2resface2refi3 eecond reeponeable

12 - acÈexagrl acexa Num. 2 saisie stockée
iJ s,agit de I'activité exercée par 7e CE en déhors de cef-les agricolee

Oactexagri0 acexO aucune acEiviÈé
lactexagril acexl excerce une auEre activité

13 - acte*.gil,Z exag2 Num. 2 Saisie Stockée
activiÈé extra agricole du CE, 2ooo/2ool

0act.exagri0 acex0 aucune acEiviÈé
lactexagril acexl excerce une auÈre acÈivité

1{ - reepon-OP reaoP Num' 2 Saieie SÈockée

17 stagiÈ de La fonction du CE dans 7'OP
15-reapon-oP2reop2Num.2SaisieStockée

iJ s'agit âe Ïa responsabi-fiÈé du CE dans l'oP, 2000/2007
16 - N aeaCdG2 ncdg2 Num. 2 Saisie Stockée

presence-du càef d'exploiÈaÈjon aux séances CdG, 2O0O/2007
lN seaCdGl Ncdgl nbre seance cdg 2000
2N-eeaCdGz Ncdg2 nbre seance cdg 2001

0 nivscola0
lnivgcolal
2 nivecoLa2
3 nivscola3

17 - NooPart,lc NparÈ
nom du pârÈicjPant au CdG

18 - ageParÈl.cL agpar
âge du particiPant ,2000/2007

19 - eeanCdg scdg2

niScO iIletré
niScl niveau scolaire
niSc2 scolarisé arabe
niSc3 niveau alPhabetisation

Car. 30

Num. 2

Num. 2
2OOO/2001

I
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presence toÈale du participanË aux séances CdG,
lseanCdglCdgl seances cd92000
2aearl3dgzcdg2 seancea cdg 2001

20 - etatuÈPârt stapa Car' I
rl s'agiÈ du sËaÈuÊ du patticipant, sa re]aËion avec

21 - nlecolparÈ scolP Num. 3

17 s'agit de Ia scolarisation du participant
OniscolparO scoPO non scolarisé
lniscolparl scopl scolarisé français
2niscolpar2 scop2 scolarisé arabe

l2niscopâ12 scol2 scolarisé français
22 - reaptrav RTPar Num' 2

rI s'agit àu niveau d'irnplicaËion du participanÈ dans
oresÈrav0RTpaO aucune responsabilité
lreaÈravlRtspal premier responsable
2respt.rav2 RTpa2 second responsable
3rest.rav3RTpa3 Eroisième responsable

23 - reapGFLnan Rgf Num' 2

Il s'agiÈ du niveau d'implicaÈion du parÈicipanc dâns

Saisie St.ockée
7e CE

Saisie SEockée

et arabe
Saisie Stsockée

Les Èravaux, 2O0O/20O7

Saisie St.ockée
7a gestion financière, 2o)o/2ool

Ànnexe 4bis 1
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OreepGFO RgfO aucune reaponeabiliEé
lrespGFl Rgfl premler reaponaable
2 reepGF2 Rgf2 second reeponeable

2{ - rcrpGeÈoc rgaLo Num. 2

n!.veau d'lmpTTcation du partlctpant dane 7a geetton
ampagne 2000/2007

Saisie SEockée
du EÈock céréal.ier de l'erlplojcaÈion

Saisie SEockée
agricole 7999/2000
Saisie St,ockée

Saieie Stockée
7999/20O0

pendant Ia

OreepgsEocO rgeEO aucune reeponeabiliCé
lrespgsEocl rgsÈl premier reeponeable
2 respgeÈoc2 rgaÈ2 gecond reaponsable

25 - nLvalphpar alph Num. 2 Saisie SÈockée
njveau d' aTphabeÊjsatjon du parËiciPaËion, 2000/2001

lnivalphal alpl niveau bon
2nivalpha2 alp2 niveau moyen
3nivalpha3 alp3 niveau faible

25 - Àcexa€tpar acae Car. 8 Saisie SEockée
acÈjvj té extra agricole ou secondajre du participanÈ

27 - partOP parop Car. 15 Saisie Stockée
17 s'agiÈ de .la pJ.ace du parÈicipanÊ dans f 'OP,2000,/2OOI

28 - fyP-OP TOP Num. I Saisie stockée
17 s,agit du type dlOP (AV, GfA...J à 7a qte77e apparÈient fe participant

1Av AV = AV
2GIE GIE = GIE
3ÀV_GIE AVGIE = AV ET GIE à la fois
4GIEF GIEF = GIEF

29 - ÀcÈ EA Ac E Num. 2 Saisie SÈockée
iJ s,agit des activiÈés de l'expToitation

lacÈ_ElÀl ac_El = riziculÈure
zact_Eaz ac_82 = maralchage

30 - Nb_Uenagea NM Num. 2

r'rombre de ménages de I'expToitaÊion pendanÈ Ia campagne
31 - Nb_l.lenage2 men2 Num. 2

Nonbre de menages de l,'esçToitation, 2000/2007
32 - Pop_ÈoÈ PE Num. 3

gtopulation ËoÈafe de 7' æçJoitacion pendanÈ 7a campagne

33 - Pop-toÈ2 pE2 Num. 3 Saisie Stockée
iJ s'agic âe tapopulation totaTe de 7'exploiÈation,2ooo/2001

3{ - Pop-active popac Num. 2 Saisie Stockée
populatiôn acÈjve de -L,exploiÈaËion (e à 55 ans) pendanÈ Ja .ca:rrrpagne I999/2OOO
- 

35 - Pop-actlvz poac? Num. 2 Saisie Stockée
popuTation-active (8 à 55 ans) de I'exploltalion en 2000/2001- 

le - Popact-eff PopEÀ Num. 2 Saisie SÈockée
populaÈlon acEjve eftecÈive travaiTTanË au chanp en 1999,/2OOO- ll - popacÈeff7 acef1 Num. 2 Saieie Scockée
population acÊjve effective de l.tEA en 2000/200I

38 - trabon tH Num. 2 Saisie SÈockée
nombre de Èravaifleur horwne, 1999/2000

39 - ÈrabomZ
nornbre de travai]]eur honune

{0 - trav_homef
Êravaill.eur àornrne ef fectif

43 - Èravfem2
Ëravaifl,eur feanme eftective

4{ - regldEÀ

th2 Num. ? Saiaie SÈockée
de l'eçloitation en 2000/2007
THE Num. 2

en 7999/2000
Saieie SEockée

{1 - Èravbooef2 Èrhef Num. 2 Saisie Stockée
travaj.l.leur homme ef fectlf de l'e:çIoitaiion en 20OO/200I

{2 - Èraw fcu TF Num. 2 Saisie SÈockée
Èravail.-leu{ferane eftecÈive de f 'expToitation en 1999/2000

Erfef Num. 2 Saisie SÈockée
de -1,'exploiÈaÈion en 2o0o/2ool
resid Num. 2 Saisie SÈockée

parent resldanÈ sur -1,'expToitaÈjon en 7999/2000
{5 - reeldEÀ2 reEÀ2 Num. 2 Saisie SE,ockée

parenËs resjdenÈs sur .l'e;çIoitation, 2000/2007
46 - N MOS MOS Num. 2 Saisie Stockée

Nornbre dË majn d.oeuvre saisonnière (actif champ ou berger) en 7999/2oOO
oMO saisoMOSo =pae de MOS

1MO]saielMOS1 =MOS champ
2MO_sais2MOS2 =MOS berger

47 - N-Mos2 mos2 Num. 2 Saisie Stockée
nombre de manoeuvre saisonnière de l,'e;ç-loitation pendant 7a campagne 20OO/2001

0MO_EaigOMOSO =pas de MOS

IMO_ÊaislMOSl =MOS champ
2MO_sais2MOS2 =MOS berger

48 - ecole FR Num. 2 Saisie SEockée
menbre scol,arisé français de 7'expToilation en 7999/2000

49 - eco1e2 ecol2 Num. 2 Saisie SÈockée
membre scol.arisé en français, 2000/2007

50 - ecoleara arab Num. 2 Saisie Stockée
membre de .1,'expToiÈation scolarjsé en arabe, 7999/2000

51 - ecoleâra2 scar2 Num. 2 Saisie sEockée
rnembre scofarisé en arabe, 2000/2001

52 - honalpb halp Num. 2 Saisie Stockée
àomme ayant un njveau que)conque d'aTphabéÈjsatjon dans La tamiTLe en 1999/2000

53 ' homalph2 halp2 Num. 2 Saisie Stockée
homme alphabetisé, 2000/2ool

54 - fonalpha falp Num. 2 Saisie Scockée
femme ayant un niveau quelconque d'a-lpàabeÈjsaÈjon dans 7'expToitaËion, 7999/2OOO

55 - fenalpha2 fa1p2 Num. 2 Saisie stockée
femme alphabétsée, 2ooo/2ool

56 - provanriz ri an Num. 3 saisie stockée

Ànnexe 4bis 2
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provision annuel,le en riz (en sacs) de La famtLle, en 7999/2ooo
5? - ProvantLz2 can2 Num. 3 Saisie SLockée

provieion annuelle en riz(en eace) de -la tantll.e 2ooo/2ool
58 - provennil mi_an Num. 3 Saieie SEockée

provieion annue-l.le en mtf de la famill-Le, 7999/2000
59 - provçn-112 cmi2 Num. 3 saisie Stockée

lil s'agit de La provieion annuel.le de l.toçloJtatlon en mi7, 2000/2ooL
60 - stocrl_lnl ri-ni Num. 3 saieie SÈockée

i7 s,agiË du aÈock jnitlal (restanË au momer:c de .la recoTÈe) en 7999/2ooo
61 - SEocri ln2 sEri2 Num. 3 Saieie SEockée

sËock iniÊial de riz, 2OOO/7OOL
62 - atocmlltn mi_in Num. 3 Saieie St.ockée

i7 s'agit du stock de nif resÈanË au moment de Ia recolte
de l.'année 7999/2000

53 - stocmlllnZ strniZ Num. 2 Saieie Stockée
sÈock de nil, en 2000/2007

54 - ConeJrlz r|zj Num. 5 Saisie Stockée
consommaÈion du paddy par jour de fa famj-l-le en 1999/2000

65 - Cons)rLz2 cjou2 Num. 5 Saisie SÈockée
consormation journalière en tiz de -la famil7e, 20oo/2001

56 - coneJmll milj Num. 4 Saieie SEockée
consonmation Journalière en mil. (en kg) de 7'expToitation, 1999/2000

57 - coneJntl2 cjmi2 Num. 5 Saisie SEockée
consonunation journa-lière de 7'expToiËation en rniJ, 2000/2007

68 - prlcondLee condi Num. 7 Saisie St.ockée
prix de condiments par sernajne de -la fami-l-le 1999/2ooo

69 - prlcondee2 cond2 Num. ? Saisie Stockée
il s'agiË du prjx de condjmenÈs de 7'expToitation en 2000/2001

?0 - cadorl.z donri Num. 7 Saisie St,ockée
i7 s,agiÈ des cadeaux (en sacs de paddy) fait par L'expToiËacion, 1999/2000

?1 - cadorlz2 cari2 Num. ? Saisie St,ockée
il s'agiÈ des cadeaux ( en sacs de paddy) tait par 7'expToitation pendant la eangngne jusqu'à Ja fin
des Eravaux) en 2000/2007

?2 - Qrlzvcn venri Num. 4 Saieie SÈockée
17 s,agiÈ de la quanÈité de riz vendu (en tonne) en gros aucours de la campagne. I999/2OOO

73 - Qrlzven2 gvn2 ,. Num. 5 Saisie Stockée
guanËicê de riz (en towte) vendue, 2ooo/200l

7rl - Lleurlz lieri Car. 15 Saisie SEockée
ljeu de vente du riz en 7999/20o0

?5 - Lieurlz2 lieu2 Car. 15 Saisie Stockée
Lieu de venÊes du riz, 2000/2001

76 - prl.xrlz priri Num. 3 Saisie Stockée
Prix de vente du kiTogranne de riz 7999/2ooo

77 - grtxrLz2 pri2 Num. 3 Saisie Stockée
II s'agii du prix de venÈes d'un kg, 20oo/200l

78 - Pvenrlz pveri Car. 15 Saieie St,ockée
il s'agiÈ de la periode de venÈes du riz, 1999/2000

?9 - Pvenrla2 peri2 Car. 15 Saieie Stockée
periode de vente du riz, 2000/2001

80 - nonÈcoupÈ compt, Num. 7 Saigie SBockée
17 s'agit du rnontant obÈer2u après lee venÈes au cornptant 7999/2000

81 - aontscoapÈ2 comp2 Num. 7 Saisie Stockée
iJ. s'agiÈ du monÈanÊ reçu après 7a vente du riz au comptanÈ, 2000/2001

82 - DongcredlÈ credi Num. ? saisie SÈockée
17 s'agiÈ du nonÈanÈ des venÊes â credit 7999/2000

83 - nontcredl2 vcre2 Num. ? Saisie SÈockée
i7 s'agiË du rnontanÈ des venÈes à credjË, 2000/2007

8{ - uontl.nvee inveg Num. 7 Saisie SÈockée
i7 s,agit du montant invesÈi après payemenc des depenses obligaÈojres pour des .biens durab-les 7999/2
00

85 - mont,l.nvee2 inve2 Num. 7
i7 s'agiÈ du monÈant jnvesËj, 2ooo/2ool

Saisie SÈockée

1| 86 .- Epargme epar Num. 2 Saisie Stockée
f iJ s,agiÈ du ]ieu d,epargne de .l'e.rçp-loiËation en 1999/2000
t 0epargneOepar0 aucune éPargne

lepargneleparl eparçJne bancaire
2epargnezepar2 caisse villageoise

87 - Epargme2 epar2 Num.
Lieu dtepargne de 7'expToitaëion, 2000/200I

OepargneOeparO aucune épargne
lepargneleparl epargne bancaire
2epargnezepar2 caisse villageoise

88 - nont€pargn monep Num. 'l
montant épargné par l' exploitation, 7999/2ooo

89 - Eonteparg2 mt,ep2 Num. 7
monÈanË epargné par l'expToiËatjon en 2000/2ool

? Saisie SEockée

Saisie SÈockée

Saisie SE.ockée

Saisie Stockée90 - monÈdeÈte modeE Num. 'l
montant de Ja detle, 7999/2000

91 - Bontdette2 mdt,t.2 Num. ? Sai.sie SÈockée
monÈanÈ de .la deËÈe de 7'expToiËaËion en 2o0o/2ool

92 - DetÈes dette Num. 2 Saisie St'ockée
il s'agit de La naÈure des detÈes de l'e;çloitation en 7999/2000

0dettesO det0 aucune deEEe
ldeEces1 deÈ1 deEtes oP
2det,Les2 detZ dettes commerçants
3detÈes3 det3 auEres deEtes

93 - Dettes2 deLt.2 Num. ? Saisie SÈockée
tyç:,e de deÈÈe de J.'expToi ËaÈjon 2ooo/2ool
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0deEEesO deEO
. ldeEt,esl det,1

2deÈÈesz det2
3detsÈeE3 deE3

9{ - Cllonrir
t7 e,aglt des cllenÈs de
née I999/2OO0

95 - Cllcnrtz2 St.ockée

SÈockée

Stockée

SÈockée

Stockée

SEockée

Stockée

SÈockée

SÈockée

Stockée

Stockée

Stockée

SÈockée

SEockée

SEockée

SÈockée

Stockée

sÈockée

SEockée

SÈockée

SÈockée

SEockée

Stockée

SEockée

sEockée

Stockée

Stockée

SEockée
7999 /2OOo
SEockée

Stockée
en 7999/2000
Stockée

SEockée

Stockée

SÈockée

SEockée

SÈockée

SLockée

SÈockée

aucune deEEe
decEes oP
deÈt,eg commerçanta
autrea det,teg

cliri Car. 15 Saiaie Scockée
J.a venie d1t riz, le nontbre ltComnerÇântt 2 -AV ou GIE, 3 -acheBeurs mjxÈes

source des lnvesÈissemenËs, 1999/2OOO
I OsourinvOsoinO pas d'investiesement

lsourinvlsoinl = v€nt€ du riz
I 2eourinv2soin2 = aide, dons

97 - sourcelnv2 sinv2
source des jnvesÈjssemenËs, 2OOO/2OOj

cLiz? Car. 15
tJ s'agiË des cfjenÈs du riz en 2OO0/2007

96 - sourcelnv Num. 2

0sourinvOsoinO pas d'investissement.
leourinvlsoinl = vente du riz
2sourinv2soin2 = aide, dons

98 - nbrecbmpOO ncham Num. I
il s'agiÈ nonibre d.e champ Pour 7a campagne 7999/2000

99 - nbrecbmpOl nchPl Num. 1

nombre de chanp pour Ja camPagne 2000/200I
100 - charruee char Num. 1

nombre de charrue appartenanË à 7'expToitation en
101 - charruee2 char2 Num. 1

nombre de charrue de l.'expToitaÈion en 20oo/2007

Num. 7

Num. 3

Num. 3

Saisie

Saisie

Saisie

Saisie

Saisie

Saieie
7999/2000

Saisie

Saieie

Saieie

I
I
I
I
I
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102 - lreraeg hers Num. 1

nombre de àerse de l.'exploiÈaÈjon en 7999/2000

etfectif bovin, 2000/2007
115 - EffecÈlfb2 bovi2

effectit bovtn, 2OO0/2OOI
116 - vachelal.tl Vlait Num. 2

nombrte de vavhe -lajËière, 7999/2000
11? - vachclaiÈ2 vL2 Num. 2

effectif vache LaiÈière, 2000/2ool
118 - hboucbe gras Num. 2

effectif de beÈaiI pour I'ernboucàe,2000/2007
119 - hboucb2 emb2 Num. 2

103 - hersse2 hers2 Num. 1

nombre de àerse de l'e:çloitation en 2000/2007
10{ - cbarrqÈtes chat't' Num. I Saieie

nombre de charrette de I'eçloitaÈion en 7999/2000
105 - cbarreÈÈe2 chrÈ2 Num. 1 Saisie

nbre de chârreÈËe de 7'expToitation en 2000/2001
106 - batteugeg baEÈ . Num. 1 Saigie

nombre de baÈteuse de 7'exploitation en 7999/2000
10? - babteuaee2 bat.È2 Num. I Saigie

nbre de baÈteuse de L'oç-loiÈatjon en 2oO0/2001
108 - decorÈl.que decor Num. 1 Saisie

nbre de decortiqueuse de l'expToitation en 7999/2000
109 - decorÈlqu2 deco2 Num. I Saisie

nombre de decortigueuse de -l'e:çloiÊaËion, 2000/200I
110 - boeufalab BL Num. 2 Saisie

nbre de boeuta de .labour de 7' e;çIoiÈaÈJon en 1999/2000
111 - boeufshbz bL2 Num. 2 Saieie

nbre de boeuÊs de .l,abour de 7' e.rçloitatjon en 2000/200I
112 - Ànea ane Num. 1 Saisie

nbre d'ânee de .l'expToitaÈion en 1999/2000
113 - Ànee2 ane2 Num. 1 Saisie

Saieie

Saisie

Saisie

Saisie

Saisie

Saisie

nbre d'ânes de f'EA, 2000/2007
11{ - Effectifbo bovin

effectif pour l'embouche, 2OOo/2007
120 - effcap_ov caov Num. 2 Saisie

effectif ovin/caprin, 2OOO/2007
121 - effcap_ov2 caov2 Num. 2 Saisie

etfectit caprin / ovin, 2ooo/2ool
L22 - llatrperÈ moPer Num. ? Saisie

cotËs de Ia rnain d'oeuvre pezmanente âucours de .la carnPagne en
123 - Manpert2 fmos2 Num. ? Saisie

cott de fa main d'oeuvre saisonière de 7'EA, 2ooo/2007
],24 - ptenÈrBl enÈbl Num. 7 Saisie

cotÊs de traiËement des boeufs de .labour aucours de La campagne
L25 - plentrBl2 fb12 Num. ? Saisie

coûÈ des trajËernents des boeufs de -l.abour 2000/2007
L26 - prienÈreg ent,eq Num. 7 Saisie

cotc d'enÈreÈjens des eguipemenËs agricoles, 7999/2000
L27 - prlenÈreq? feq2 Num' ? Saisie

coût d'enÈretien des eguipernenËs agricoles, 2ooo/2oor
L28 - PeÈl.csuât Petma Num. ? Saisie

depenses fajtes pour -les petits materie.ls, 1999/2000
LZg - Petltanât2 fPma2 Num. ? Saisie

denpenses pour .les petiÈs rnaterje.ls, 2OO0/2OOl
130 - IocaÈ8L00 loblO Num. ? Saisie

frais de Tocation des boeufs de .l.abour, 1999/2000
131 - tocatBLOl 1obll Num' ? Saisie

frajs de focation des boeufs de Jabour, 2000/2007
132 - SacheÈO0 sache Num. ? Saisie
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frais de gacherie pour 7a canpagne 7999/2000
133 - Secbct,Ol sachl Num. 7

frais de sacherie pour 7a camgtagne 2O0O/2001
13tû - crqrrgrrr camp Num. 2

i7 s'agit de Ja campagne agrlcole
campl - 1999/2OOO
camp2 - 2ooo/zoo]-

Saiaie Stockée

Saisie SE,ockée

Saieie SÈockée
foncÈion du niveau

lcampagnel
2 campagne2

135 - tlæ€part EYPe Num. 1
c.Lassernent des lnrticipnts au cdg en dltterets type
au cdg eÈ de Ia responsabj-li té financière

1t.ypel Eypel
2EWe2 È)pe2
3 Eype3 tsype3
4 Èype4 Eype4

d' alpha, de participation
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Ànnexe 4 big : St,rucgure de Ia bage de donnéea tllr lee itinéraires Èechniquee

C : \ CDGSAV- 1 \ FÀITE \TOGOIÀ\GENER,A - 1 \ STRU-ITK . WST

Dcgcrlptlon dea varl.ablcr

I - N_eult NCtrL Car. 7

Numéro dilaentification du champ selon 7a campagne de
2 - N CIIÀl-fP NCHAII Car ' 6

nunero dîidencificacion du càamp seJon 7a campagne
3 - Nunero num Car. 4

Numéro d'idenËification de f'EA
4 - N_CDG ncdg Num. 7

Numeros Cdg du ParticiPant
5 - Zone zo Num. t

Zone de coTlecte des données
lzonel zo1 = Niono
zzone2 zo2 = Molodo
3zone3 zo3 = NtDébougou

6 - Vlllage ViIl Num. l-

ViTTages où fes données ont été coll,ecÈées
1villagelvi1l1 = Nl0
2village2vill2 - Molodo bamanan
3vi11age3vilI3 =Km 39
4village4vil14 N7
5vi11ge5 vi115 = Bl

? - canpagne camP Num- 2

i7 s'agiÈ de .la campagne agricole
1C99-oO campl = L999/2000
2COO-01 camP2 = 2000/2001

8 - euperflcle super Num. 4

il s'agic de -la superficie tmr càamP
9 - tlpechrnF tlæ Num. 1

tpe de champ de L'exPToitation
lcasierl casie casier réaménagé
2casier2 case2 caeier non réaménagé
3case3 cas3 hors caEier

119 individua {6 variablea
Vergion t 1.2

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

l0 - stacutcbnp Num. 1

Saisie

Saieie

Saieie

Saisie

Saisie

Saisie

Saieie

Saieie

Saisie

Saiaie

Saisie

Saieie

Saisie

Saisie

Saisie
au champ

Saisie

Saisie

Saisie

sÈaEu

Saisie
cu.l ture

Saisie

Saisie

Saisie

Saisie

Saieie

SEockée

Stsockée

SÈockée

SEockée

St.ockée

SEockée

Stockée

Stockée

SÈockée

Stockée

SÈockée

Stockée

Stockée

Stockée

Stockée

SÈockée

Stockée

SEockée

SEockée

SÈockée

SEockée

Stockée

Stockée

Stockée

SEockée

SEockée

SÈockée

stockée

St,ockée

Stockée

St.ockée

il s'agit du statut du chamP
leÈaÈul sgacl champ attribué par I'oN
2stat,u2 8Èat2 champ pris en location
3 BÈat,u3 sEaÈ3 ehamP en ProPriécé

11 - daÈepePl seml
daÈe de Ja prernière PePinière

12 - datePeP2 sem2
daËe de fa deuxième PePlnière

13 - datepep3 gem3

daËe troisième pepinière

Dat.e 10

DaÈe 10

DaEe 10

1{ - daÈerepl repl DaÈe 10

date du premier repiquage
15 - ÈotalDÀP DÀPÈ Num- 4

sac ËoÊal DAP aPPorté sur le charnP
16' - ÈoÈaluree ureto Num. 4

sac ÊoÈal. dturée apporté sur le champ
1? - daÈeDÀP DAP Date 10

date d'appori du DAP
18 - datellreel Ureel Date 10

daËe du premier ap.Port d'urêe
19 - dat,euree2 Uree2 Date 10

date du second aPPort d'urée
20 - dateuree3 Uree3 DaEe 10

daÊe du troisjème aPPott d'utée
21 - QÈeFocbrrp Forg Num. 4

guanÈité de furnure otganique (càarreÈtjets) apportée
22 - PUdap PDAP Num- 1

prix (Fcfa) PeP Par sac
23 - PU-uree PUree Num. 7

prix (Fcfa) urée Par sac
2{ - eourceDAP s-daP Num. I

source d'approvisjonnement en DAP
lsoureceDap daP = AV
2sourceDap dap2 r pâc€rû
3 sourceDap3 daP3 commerçants
4 sourcedap4 daP4 AV eÈ commerçant

25 - eourceuree s-ure Num. I
source d' approvisionnement en urée

26 - coutaem Psem Num. 7

il s'agit du cotÈ de La setllence
27 - DÀPpep DÀPeP Num. 't

cott du DÀP rnis sur pePinière
28 - ureepep urePe Num. 'l

cott d'urée mis sur PePinière
29 - FOpepi foPeP Num. 2

fumure organique mjse sur pepinière
30 - Coutarrach arrpe Num. 7

cott d'arrachage
31 - F-ÈranaPeP Ftran Num. 1

Sai s ie

Saisie

Saiei.e

Saieie

Saisie

Sai s ie

Saisie
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fraJs de ÈraneporË de 7a pepinlère
32 - Rcptquagq FreP Num. 7

trale de replquage
33 - cntrcÈlcn entr Num. 7

trals d'entretlen du chanp
3{ - RccolEc F-rec Num. 7

frajs de recolte du riz
35 - M_gerbler M-ger Num. 7

fraJs de mise en gerbier
36 - M_moyetÈe M-moY Num. 7

frajs de rnjse en moye|te
37 - Bactage batÈr Num. 5

frajs de baÈtages en sacs de paddy
38 - Vannage van Num. 4

frais de vannage en nombre de sacs de paddy
39 - Sacberle eache Num. 7

coAt de .la sacàerie
{0 - ProducEl.on Prodc Num. 7

production du champ en sacs de paddy
41 - Pooysacs Paaca Num. 2

poids moyen par sac de paddy
{2 - t.rangrecol E-rec Num. 7

frajs de Êransport de 7a recofte
43 - locatchp F-loc Num. 'l

frajs de .locaËion du champ
{4 - locaÈBL BLlou Num. 7

frais de .locaÈion des boeufs de Jabour
{5 - Redevance redv Num. 7

frajs de redevance du champ
{6 - VareleÈea varie Num. 3

iJ s,aglÈ des variétés cultjvées
lGaambia varl = gambiaka
2BG var2 = BG
3ÀDNY var3 - ADNY
4paSaa var4 = lrragga
5IR32000 vars = IR32000
6seberangvar6 aeberang

12variet.e12 var12 gambiaka eÈ BG

l3varietl3var13 gambiaka eE adny
l6varieÈeL6 varl6 gambiaka eÈ seberang
23varit23 var23 BG et adny

123varit123va123 gambiaka, BG eE adny

Saieie SÈockée

Saieie SÈockée

Saisie St,ockée

Saieie Stockée

Saisie Stockée

Saisie SEockée

Saieie St,ockée

Saisie SEockée

Saisie Stockée

Saieie Stockée

Saieie Scockée

Saieie SÈockée

Saieie SEockée

Saieie St.ockée

Saigie Stockée
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ANNEXE 5a : Tableau des
l,e tableau no 3 suivant
participants au CdG

Caractéristiques des classes
illustre les caractéristiques

de participant au CdG.
des différents types de

Numéro resptrav respGFinan respGstoc nivalphpar nivpart o/opart type

M2t6 1 1 1 I 1 95 1

Nl17 1 1 2 1 1 79 1

N 120 2 1 I I 1 79 1

Nl10 1 1 1 I 1 86 1

N 106 1 1 1 I 1 86 1

N 107 1 1 1 1 I B6 1

D514 1 1 2 I 1 82 1

N 121 I 1 1 1 1 86 1

D519 1 1 1 2 1 76 2

M208 1 1 1 1 2 58 2

N405 1 1 I I 2 50 2

D506 I 1 1 2 1 94 2

D516 1 2 2 1 2 59 3

D507 2 2 o 2 1 76 3

M211 1 2 2 2 1 84 3

D513 2 2 0 1 2 7r 3

Nl16 2 2 0 3 1 79 4

N403 2 2 I 1 3 36 4

M206 3 0 o 2 1 95 4

M218 I I 1 3 3 2L 4

M222 2 0 0 3 1 89 4

D501 2 2 2 2 2 65 4

D502 I 2 o 2 2 65 4

N302 1 1 I 2 2 50 4

M213 2 0 0 3 1 79 4

D509 1 2 o 2 2 53 4

M201 2 I 2 2 2 63 4

M203 2 o o 2 2 74 4

M204 2 0 0 2 3 32 4

D517 I 1 I 3 2 53 4

N301 1 1 1 2 2 57 4
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ANNEXE 5b : Tableau des
riz casier supérieur à 300

EA ayant subie une augmentation de rendement de
kg de paddy (ke/ha).

Numéro EA rdtcas0 rdtcas 1 augmentation o/ovariation

N 121 5920 6627 707 LLo/o

N 107 37 17 4492 775 L7o/o

Nl17 3758 4784 L026 2Lo/o

N106 5303 6469 1 166 L8%
N120 5260 6632 I372 2LoÂ

N405 4997 5327 336 60/0

D519 5958 6413 455 7o/o

D506 4464 5377 913 17o/o

M208 3594 4667 I 073 23o/o

D516 4959 5337 378 7o/o

D507 5000 5625 625 Llo/o

M21 1 4125 4896 771 L60/o

M213 3000 3300 300 9o/o

N30I 5744 6048 304 5o/o

I0/,{222 3520 3840 320 8o/o

D509 5035 5412 377 7o/o

D517 3774 4357 583 I3o/o

M218 2933 3533 600 L7o/o

M201 4160 4840 680 L4o/o

M203 3555 4314 759 L8o/o

M206 4417 5292 875 L7o/o

M204 3836 47 14 878 LgVo

D502 4793 5780 987 L7o/o

Nl16 4744 5783 1 039 t8o/o
D501 3938 5138 1 200 23o/"

EA ayant subie une diminution de rendement de 300 kg de paddy (kg/ha)

Numéro rendtO0 rendto I diminution o/ovatiation

Nl10 4880 4288 -592 -I4o/o
D514 6524 5929 -595 - IOo/o

N403 5125 4000 -1125 -28o/o

EA sans grand changement de rendement de paddy (kg/ha).

Numéro rdtcas0 rdtcas 1 augmentation o/ovatiation

D513 5250 5326 76 Io/o

N302 5598 5822 224 4o/o

M2T6 5214 5079 - 135 -3o/o
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ANNEXE 5d : Tendance statistiques de quelques indicateurs de performance.

Variables
observées

Coeflïcient R
de Pearson en

te99 / oo

Probabilité
H0 de

réalisation
en 1999 /OO

Coefficient R
de Pearson en

2OOO / 01

Probabilité
H0 de

réalisation
en 2OOO/O I

Rendement et
charges variables

/ha
O,42 0,04 O,62 O,O0

Rendement et le
nombre de champ 0,48 0,01 o,44 0,01

Variation marge
brute /ha et

variation
rendement

0,88 0,o0

Population et
stock initial de

paddy
0,01 0,91 0,66 0,o0

Production et
stock initial de

paddy
o,o2 0,88 o,77 0,00

Marge brute EA et
stock initial de

paddy
o,29 0, 13 o,76 O,OO

Stock
commercialisable
et stock initial de

paddy

o,26 0, 19 o,77 o,oo

Marge brute EA et
investissement 0, 19 0,33 0,35 0,05

Stock
commercialisable
et investissement

o,24 o,24 o,46 0,01

Variation du
Stock

commercialisable
et investissement

- 0,26 o,20 o,25 o,23

Stock
commercialisable

et épargne
0,36 0,08 o,24 O,2t

Variation du
Stock

commercialisable
et épargne

o,40 0,04


