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COMPTE REI\DU DE L'ATELIER POT]R LES

PRODUCTET]RS SUR LA ''FILIERB RIZ'' DAI{S LAZONE
DE L'OFFICE DUNIGER.

La dévaluation du franc CFA et la libéralisation de la filière riz interpellent tous les

acteurs de cette filière à une réflexion continuelle sur tous les aspects touchant la riziculture

dans la zone de l'office du Niger (OIti^)

Aussi, conscient de la nécessité de restituer les resultats des études faites en la matière

auprès des paysans, le Projet du Centre de Prestations de Services a tenu du 9 au 1l Awil

lggT au Centre International de Corference et de Formation de Nono, un atelier sur la filière

riz. Cepremier atelier a une valeur de "test", c'est pourquoi il comprenait un nombre

relativement restreint de participants. Il est prérnr de le renouveler en tenant compte des

observati ons formulées.

Etaient présents, certains représentants des producteurs, des riziculteurs d'autres zones, un

chercheur du CIRAD, I représentant de I'IRAlvl, l'équipe du PCPS et les conseillers--. (voir

liste exhaustive en annexe).

L,atelier s'est déroulé en trois jours, chaque jour étant consacré à un module bien

précis. Chaque module est composé de plusieurs thèmes-

Le premier jour de I'atelier (ournée du 9 avril 1997) a été consacré à la traditionnelle

entrée en matière. à la présentation de tous les participants et la présentation du module I

consacré à la formation du revenu du producteur (l* partie).

Le deuxième joy. nous a amené à réfléchir sur la formation des revenus des autres

acteurs de Ia filière (2"^" partie du présent compte rendu)-

La troisième partie de ce compte rendu sera consacrée au marché mondial du riz.

La dernière partie sera consacrée aux satisfecit et aux recommandations des difiérents

participants

Les principairr acreurs de I'atelier étaient le chef de projet du Centre de Prestations de

Services (PCPS; . le représentant de I'lRAN4. le chercheur du CIRAL) et les conseillers du

PCPS
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I TiORTT'TATION DU REVENU DU PRODUCTETJR :

(ler jour, journée du9fia/97)

Avant d'aborder les diftrents thèmes de ce premier module le chef du projet du Centre

de prestations de Service qui tout en assurant aussi l'animation de I'audience à tenu à retracer,

les causes et les objectifs du dit atelier.

L'initiative de I'atelier sur la filière nz aété proposée lors du comité de pilotage du

PCPS en Novembre 1996.

L'objectif de l'atelier était de restituer les données des études des chercheurs, des

consultants et du ministère. L'atelier doit amener les producteurs à réfléchir sur la réalité des

données et doit rester un lieu d'échange.

Après avoir brièvement parlé des objectifs majeurs de l'atelier il revenait à Monsieur D.

EyCFIENNE ( consultant/IRAM) principal acteur de I'atelier de planter le décor. Il en a ainsi

dégager les principales lignes directrices et les diftrents thèmes qui composent chaque

module.

Monsieur D. EYCFIENNE, après avoir remercié tous les participants, a commencé à

présenter les diftrents acteurs de la filière.

1o) Part de I'oflice dans la production nationale du riz '

Le premier thème développé, par le même intervenant, a été consacré aux

cofirmentaires de graphiques sur les quantités de céreales produites. Sur les trois céréales

(MaIs, Sorgho, Rir) retenues, il ressort de ces graphiques une production annuelle moyenne de

2 millions de tonnes à 2,5 millions de tonnes de céréales par an. La production de riz

représente enviro n l}Yo de la production totale de céréales soit 200 000 à 300 000 tonnes par

an.

En I 9g4lg5la production torale de rtz au Mali s'élevait environ à 460 000 tonnes dont

220 000 tonnes pour la zone de I'Office du Niger (soit 48o/o de la production malienne)

Après ce premier thème bien apprécié des exploitants de la zone office du Niger (ON),

Monsieur D. EYCFIENNE aborda le deuxième thème consacré à la structure des exploitations

de la zone.

2o) Structure des exploitations de la zone ON .(-flnnery 1)

Il est ressorti de cet exp(rse que la zone office du Niger comptait en campa-qrte 1994195

l2 000 exploitations agricoles I-'ON est divisé en deux grandes zones d'exploitatiort Zone

Réaménagée (ZR) et Zone Non-Réanrénagée (ZNR) Chaque zone est divisée en 3 trpes

d'exploitation

Ainsi, on distingue dans chaclue zone des grandes erploitations, des trtofefll1t':

exploitations et des petites explortations f)ans I'exposé il ressort un nombre eleve

d'exploitations dans les ZNR (l o(,i)) par rapport aux ZR (s 000 exploitations)
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Les critères essentiels d'attribution des exploitations sont la taille de la famille, le nombre

d'actifs de cette famille ainsi que l'équipement existant.

Après cet exposé quelque exploitants ont donné leurs points de vue sur le mode

d'attribution des terres à I'office.

Selon certains exploitants, les champs étaient attribués en fonction de la taille de la

famiile mais aussi en fonction dui"u* d'équipement de lafamitle (l charnre pour a ha). Aussi,

on tenait compte du nombre d'actifs (la popùt"tion active étant comprise entre 15 et 55 ans).

Certains affrmaient que le rendement avait une influence sur le mode de répartition.

En règle générale, les paysans ne sont pas entièrement satisfaits du mode de répartition

des terres. Ils pensent qu'au moment de la répartition certains enfants âgés de 14 ans ne sont

pas pris en compte dans la population active alors qu'il ne les reste pas trop de temps pour

accéder à.cette tatégorie. Àussi ils pensent que le nombre de femmes par foyer n'était pas pris

en compte au moment de la répartition.
En parallèle au problème de répartition des terres, les participants ont tenu à souligner le

proùlè.ne du viéillissement des terres. Pour eux, il n'existe pas vraiment de techniques

app.opriées de labour et d'usage des intrants. Certains pensent que l'utilisation de la fumure

organique peut corriger l'épuisement des sols.

Après ces quelques remarques des exploitants, il était du ressort de Monsieur D.

EYCFIENNE de bien expliciter le mode de répartition des terres

pour lui,, les études ont tenu compte dans la population active, les hommes aussi bien

que les femmes. Ainsi, lorsque nous faisons le rapporl superfrcie sur nombre d'actifs, nous

trouverons une répartition équitable d'environ 0.6 ha par actif quel que soit la zone-

pour éviter toute polémique sur le rnode de répartition des terres. un participant a tenu

à attirer I'attention de tous les exploitants sur la r,éracité des données de l'étude. Il dit que ces

études sont issues des enquêtes menées auprès d'eux même. Dorénavant nous avons intérêt à

prendre au sérieux les diffFerentes enquêtes qu'on même ça et là, en comlnunicant les chiffies

réels qu'on nous demande. Pour ce qui concerne cette étude, nous devons appor-ter des

.nr.".iif, chaque fois que cela est nécessaire [-rn autre participant pense que la répartition en

deux grandes zones d'exploitation colle à la r eahté

Avant d'aborder le thème suivant de cetre matinée Monsieur SPINAT a tenu à rappeler

aux uns et autres que le but de l'atelier etait la restitution des données collectées auprès des

,:rploitants eur tnênres

Le reste de la matinée du 9 Avrrl lur t()p\Acré aur rendentents. tlteme exposé par le

stagiaire conseiller en s,e.stion Makan K'\NI'
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30) Rendements des différentes zones . (flnne4e 2)

Aux regards des graphiques, il ressort que les rendements ont augmenté en ZR même

s'ils ont connu âes fluctuàtiôns isttsz, 5,6Tlha; 92193 7,6Tlha et 95196 7,ZTlha). Cette

évolutio n a été similaire 
"n 

ZNd.. Aussi, les zones réaménagées sont plus rentables (6 tonnes en

moyenne à I'hectare) que les zones non réaménagées (3 tonnes en moyenne à l'hectare).

Il ressort de l'intervention des exploitants que l'augmentation du rendement d'année en

année en zone non réaménagée est due d'.rne part à une maîtrise des techniques du repiquage et

d'autre part à la confection de diguettes.

La campagne d'après dévaluation (94195) a été marquée par une baisse du rendement

dans toutes les-zones. Cette baisse s'explique par I'augmentation du prix des intrants, chose qui

a entraîné une faible utilisation des engrais.

En zone réaménagée, on constate qu'en moyenne les rendement s'équivalent.

D'après un exploitant, il èst plus facile de maîtriser une petite exploitation qu'une grande.

Le rendement élevé quel que soit la zone peut aussi s'expliquer par le calendrier de

culture. Un exploitant dit a propos que lorsqu'une grande exploitation commence le repiquage

en retard, elle peut se rattraper par I'utilisation intensive de la main d'oeuvre dont elle dispose.

Or. tel n'est pas le cas pour les petites exploitations.

Ce manque de rnain d'oeuvre pose aussi un problème au moment de la moisson. Ce qui

entraîne souvent beaucoup de pertes en riz paddy au décorticage entraînant du coup un

problème d'évaluation du rendement

Sur ce dernier point, Monsieur SPINAT faisait un bref exposé sur les différentes

rnéthcldes d'évaluation des rendelnents

- Le rendement agronomique
- La méthode de sondage (enquête auprès des exploitants et déclaration)
- La collecte des données apres le battage

La détermination du rendement par la méthode aq.ronomique surestime le rendement

reel du paysan, puisqu'elle ne tient pas compte du taux de perte avant ensachage

Lln cles participanrs pense que la rneilleure methode d'er aluation du rendement est le sondage

prris,lu'une partie de la récolte peut être stockée longtentp5 avant le battage

[-e rendement d'eltviron 7 tonnes à I'ha peut êtrc f)rrssrlrle dans les zones reaménagées,

l)ulsrlrle certaines grandes erplrritations depassent ies I l,rnncs à I'hectare En rev'anche, cette

r.I')()\ùr1lre est trop élevée par t'apl)()rt aur realités l)e ltlu: lts participants ont érnis des

tpSt,r\cs quant aux renclerrteltls elt zoncs non t'ean)et)â!)rt'' tlui sont extrêmerrlent rariables.

lls pensent que globalcrlrlll (e.s <lr-lrinces \()nt \iri('\luttees donc a ce nivc.:ttr. la méthode

.ir .i.'1'.'rrlinatiotl est a re\r)ll

l-es paysans SOnt uïulnlnt('s \ilr lc titr.l\ (lc l)L-t'lr'r'ri'.t âtl nloment de la recillte Ils

r(rr:it rtlr,râieltt qu'une rc'1ler,l,r1 ...)11 llcpec srrr la pt,ssri,r! r,'cit le rédUire
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realité du ærarn'| ffi;nI iffi;'*f;#';ffinui"r;x"-"^

I -o*ff'liïîft,'lËXgliu-;$:SË'ffi:îffx#gestionarai'l
autoconsommé et';îiîf"-d;;il "qtes 

reggiife"'r Par contre dans les zones non

I éaménagees pr"tq"ii" t"Jte'du riz produit est autoconsomme€'

hû[""*"#ïisi#"t'J'ls:i,î:ii,*#"#Jn'mJ*"''#"'$Ëil'1ï*'f \.[l ffiËffi io"i"*' une personne peut consol

I 
Ces discussions ont mis ûn à la matinée de travail'

Aprèslapause,l,atelierabordalethèmeconsacréauxcomptesd'exploitationd.une

I
I

parcelle de rîz irrigue'

e riz-irrlgué (Annexr j)
)) Compte d'exDlottauon u -u"o "''*'--- -- 

au PCPS.

Ce thème tut .*lofrffi Mo'rru DOUCOURE stagtatre

L,exposant retraça res. grandes lignes au t.alleau et expliqua son mode d'élaboration' Il

s,intéressa seure*ent à un r""l ;;; d'exptoitation pour pouvoir bien expliquer son contenu

Après l. "o**.niuir" 
o. tuut"uir: i";*;le fut donnée aux participants quant à la véracité des

données.

Les paysans ont contesté re nombre de sacs de DAp utilises à l'ha (7 sacs)' De nos

,offi,,jïlfîil j;:,xf,lnnîJ#f':ff"l3" à r'ha conrre r20 dans r'étude pour res

grandes exPloitations en ZR'

Ils estrnrenr aussi queles 3g 5Z1F cFA utirisés pour les services extérieurs sont

rnsuffisants larrs ettrdt (ternps de travaur)

Aussi. les cltartles de nrain d'oeuvre ont éte sous esttmees c

Le tahrca'i des comptes d,exploitallons a sous-estime d'une r'aniere générale les

charg.es d'€xpltrrla"ions d'une parcelle dc rrz'

A'rès r ù1 ç-.châûge fructueux d'idees sur les charges- r'cr'rr:a.r a tait ressortir I'eflet de

la tre'aluari.rr )iri l,aug*.ntution du p.ids a.r.t',urgt' oont rt rt"t' t1:: Produits' Ainsi arant la

rlevaluari.n dir rrirr.rc clFA (;;;p.gn1.rt,:r, les charges rel)res...leicnt respectivement 3joo ct

{70.,; du tptoil,.* il-duirs dans les /-R et lt's ZNR

l-'tt ttl.'.l...l.lle en calnpagne \,}J \)i .., ptiitls a dinrinut I-t,5i)t-,i îi\,(,|'t]ent 71o^ et j99,., tjtr

,.ral ties 1rr 
,i,r ir, r:rr ZR at 2m ( t.rur lirr,.i.it le fait que i'rclr'lï:t lr': .'itatges ont atlgllltllrl('cn

I
I

I
I
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valeur absolue, les produits ont beaucoup plus augmenté. Ainsi, la dévaluation a etébénéfique

pour les exploitants.

Tous les participants ont été unanimes sur I'impact favorable de la dévaluatio4 mais ils

pensent aussi q,.rà 1,"*élioration des outils de production 9g 
*t dernières campagnes est aussi

un facteur expùcatif de l'augmentation du revenu de I'exploitant.

A la fin de cette première journée beaucoup de participants ont éprouvé des sentiments de

satisfaction.

Le représentant des riziculteurs du Mandé (zone exondée) qui était en fin de mission

dans la zone Office du Niger a saisi cette opportunité pour suiwe ne serait-c€ que cette

première journée. Il se rejouit d'avoir upprisbeaucoupde choses sur la riziculture en zone ON

pendant cette journée.

Cette journée s,est achevée par le remerciement de tous les participants présents et

Monsieur SpINAT a émis le voeu â'un" présence massive pour la journée du Jeudi l0 Awil

lggT . Sur ce, la première journée de l'atelier pris fin-
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Cette journée verra l'absence dè quelques uns des participants pour motif de

préparation dls élections législatives du 13 Awil lgg7. Le menu principal aait ané sur 4

thèmes principaux :

1. I_,e circuit du rb dans la zone office du. Niger
Thème e*po el Villar (Cherchzur / CIRAD)

Pour P. MEI{DEZ, rlexiste detx principaux circuits de nz-

Au premier circuit ou circuit long, le producteur décortique lui même son riz et le vend

soit à des forains ou à des gfossistes sur place ou de Bamako.

Au deuxième circuit ou circuit court, le producteur peut vendre directement son riz

paddy à un décortiqueur de Bamako qui à son tour va rendre à un demi-grossiste ou

directement à un détaillant. Ainsi, les àécortiqueurs de Bamako, cherchaient à avoir moins

d'intermédiaires voire pas d'intermédiaires du tout entre eux et les producteurs-

pour les exploitants participants à I'atelier, ils disent qu'il y a un circuit direct entre

Niono et des pays èo*-" la Mauritanie et la Crtrinée. Aussi, la brisure quitte directement

Nono pour té Senegal. Les commerçants des pays étrangers viennent payer eux même le riz et

sont souvent la cause d'une augmentation du cours du riz. L'arrivée des commerçants a été

favorisée par le décorticage privé.

2. Formation du Prix du riz
Thème exposé Par D. EYCFIENNE IRAM

Les prix ne sont pas les mêmes tout au long de I'année.

A la "récolte" (Novembre N-1, Avril N) les prix sont bas tant au niveau du producteur

que des grossistes et des détaillants.

A la "soudure" (Mai-Septembre) les prix augmentent chez tous les intervenants de la

filière

En faisanr une cornparaison des marges entre ces différentes périodes, on remarque que

les bénéfices des producteurs augmentent d'une période à I'autre, ceux des grossistes et des

détaillants restent relativement stables.

Aussi. dans le circuit long où le forain intervient la marge du grossiste diminue, celle

des producteurs augmente ou reste stable.

Sur ce. Mr D EYCI-mNNE a demandé I'avis des exploitants sur la campagne récente D'après

les producteurs. il y a eu une augmentation de leur marge en campagne 1995196 par rapport à

la campagne precédente. Cette augmentation valait l5 F CFA ,/ kg vendu-

D'apres un représentant d'une Association Villageoise (.AV)au moment ou le riz etait

vendu à 175 F CFA au marche (après la récolte), nous avons achete le riz de certains débiteurs
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des AV (en natgre) au prix de 200 F CFA le kg. C'était ul Toyen 
poui'nous de pouvoir- 

.

,é*pé1gr les dettes de notre AV. Après nous i',ronr vendu le dEen période de soudure à2408

le kg.
.

D'après un autre producteur, le prix devente minimum aeté de 180 F CFA en

campagne gStgO. Selon ôertains expents qui nous ont rendu visite dans 1os villages, ils disent

q.rri"iri. de vente de 175 F CFA po,rruit nous permettre d'amélioreq notre sinradon

financière .:

En généra! la campagn e 95l96est une camp4grre de réference pour les riziculteurs de

la zone Office du Niger.

Après ces diffërentes mises au point, l'atelier fut suspendu avant d'aborder le troisième

thème consacré à la filière engrais.

3. Filière engrais : Thème exposé par D. EYCHENNE IRAI\{

Avant la dévaluation du F CF,\ l'engrais provenait essentiellement de SENCHIM

(Sénégal) pour le DAp et Hydrochem G Cl ) pour l'urée et d'autres petits fournisseurs du

Nigeria.

Avant la dévaluation (campagne%D$ le volume des DAP échangés était de 5500 t
pour SENCHIM er 1200 t pour nronocllEM. Tout juste après la dévaluation (campagne

g4lg5) ce volume a diminué en passant à 1700 t pour SENCHIM et200 t pour

FryDROCIIEM.
Cette baisse est consécutive à une augmentation du prix et à une diversification de I'offie.

Le prix des intrants a augmenté d'année en année depuis la campagne 9l/92.

Après la dévaluation du franc CFÀ les prix de l'engrais ont triplé à la sortie de l'usine'

Par contre, les cofilmerçants ont très peu augmenté leurs prix.

D'après P. MENDBZ,lesraisons pour lesquelles les commerçants n'ont pas fortement

augmenté leur prix tout juste après la dévaluation sont de deux ordres :

- d'une part, les commerçants disposaient d'un stock acquis avant dévaluation

- d'autrè part, Niono pouvait s'approvisionner directement au Burkina tout juste après

dévaluation.

Après cet exposé les producteurs sont revenus à des meilleurs sentiments quant aux

préjugés qu'ils avaient à l'égard des commerçants pour le renchérissement volontaire des prix-

Un producteur affirme que c'est sa première fois d'être informé sur la filière engrais.

Mais il pense aussi que le Directeur Général de COMADIS (Usine d'engrais du Mali) a une

part de i"rponrabilité dans la hausse des prix. Il pense qu'il y a une spéculation sur les prix des

intrants.

A ce propos, certains producteurs pensent qu'il faut éliminer les nombreux

intermédiaires e1 passer une commande globale par le biais de la chambre d'Agriculture.

Un riziculteur pense que si le prix du riz reste élevé, il pounait supporter ces charges de

production.
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Un autre pense que pour diminuer le prix des engrais, il faudrait que le commerçant

voit sa marge à la baisse.

pour les paysans, le fait de donner le monopole de la commercialisation a quelques

nationau:r n'est pas une bonne chose.

Ils sont hostiles à tous les opérateurs étrangers quj vzulent nous liwer I'engrais à bas

prix sans garantie sur la qualité CXelqplg: l'engrais du Nigeria).

Un autre producteur pense qu'ils peuvent s'associer pour lancer un appel d'oftes,

association qui peut être source d'une baisse des tæ<es à I'importation.

Un producteur pense que la COMADIS fait souvent la rétention de stock pour

augmenter les prix. Aussi, les banques et les commerçants sont complices car les banques vous

obligent souvent à vous approvisionner chezun fournisseur bien déterminé, faute de quoi vous

n'avez pas droit au crédit.

Une dernière intervention d'un exploitant situe la responsabilité de part et d'autre. Il
attribue l'augmentation des prix à la crise de confiance qui existe entre les exploitants corollaire

d'une inorganisation du monde paysan. Aussi, les bailleurs de fonds ne doivent pas nous laisser

pour compte. Il aimerait que tous les partenaires les aident dans ce sens.

Après cette intervention, Monsieur SPINAT a posé la question de savoir quelle a été

I'issue de I'effort de I'année dernière entre la chambre d'Agriculture, I'Office du Niger et les

Associations Villageoises pour lancer un appel d'offies ?

Un intervenant a témoigné qu'il était présent et que le dépouillement a été fait en sa

présence. C'éùit la chambre qui avait initié I'appel d'offies avec I'ON. Mais des critères lourds

ont éliminé certains commerçants. Cette première tentative n'a pas entièrement réussi.

Cela n'a pas découragé. Cette fois-ci en lançant la commande, ils veulent exiger de la

chambre d'Agriculture un délai d'approvisionnement au plus tard en fin Mai 1997 . Si la

procédure de gré à gré échoue, ils vont lancer I'appel d'offies.

Après cette intervention, ce fut le tour de D. EYCFIENNE d'attirer I'attention des

participants sur les objectifs essentiels de l'atelier. Il leur invita à fournir beaucoup d'efforts
pour la recherche de I'information, car pour lui, le pouvoir de décision est réservé à ceux qui
connaissent tous les contours de leur propre problème

Sur ces propos, le parole fut donnée à Mr Amadou GUINDO (Stagiaire Conseiller en

Gestion au PCPS) pour exposé le compte d'exploitation des batteuses
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4. Comnte d'exoloitation des batteuses (fuuta l)

Généralement, il existe deux types de batteuses dans lazone OffEce du Niger '

La Ricefan (votex ou Chinoise) et T;/infan. L'étude de rentabilité des deux qpes de batteuses

a permis de montrer que la Twinfan atteint son seuil de rentabilité en battant 1242 sacs et la

Ricefan 616 sacs (sacs de S0 kg)'

La notion de seuil de rentabilité est assez complexe et difficile à cerner pour un

néophyte.

Mais les participants tout en reconnaissant que la Twinfan est plus chère que la Ricefan

ont voulu savoir la date d,acquisition de ces J;>r typæ de batteuses et leurs heures respectives

de fonctionnement. Ce qui prouve que le raisonnement concernant "l'amortissement" (l'usure et

la perte de valeur) est plus ôu moins intégré chez les participants'

Aussi, les paysans ont tenu à informer les particip_ants que l'ach{ des batteuses était

fonction du nombre d,hectare à battre : 100 ha poir un. Votex et 200 ha pour une Twinfan'

Monsieur D. EyGHENNE a fait une remarque en ce sens en montrant que

l,accroissement des batteuses ne veut pas forcément dire augmentation de recettes'

Après la pause café, tout juste en prélude aux comptes d'exploitations des AV'

Monsieur SpINAT a tenu à expliciter I'intérêt du battage collectif. Le battage collectif s.'il est

maîtrisé permet de renforcer la cohésion sociale et de pàtt t.t recettes, permet de couvrir

ceftaines charges sociales et économiques des AV. Aussi il constitue la recette principale des

comptes d'exploitations des AV.

pour Mr SpINAT, une bonne utilisation des batteuses quelqu'en soit le type permet de

la rentabiliser.

Un responsable d,une AV reconnaît que la margg essentielle de l'Av se fait sur les

produits du battage. pour lui n'eut été le détôurne*.nides fonds des AV par certains

responsables, le battage collectif pouvait faire ses preuves dans les AV. Ces détournements ont

permis l'apparition du battage privé Souvent poui coltY le battage privé, les AV ont fait des

investissements lourds sans caicul de rentabiliié. SPINAT reconnaît la véracité de ces propos'

mais il pense que la bonne volonté des responsables des AV permet de.bien rentabiliser le

battage, ., quË le battage privé a sa plac" ia ot le battage collectif n'existe plus'

Ces propos ont mis fin aux comptes d'exploitation des batteuses'

AY (flmcry 5 et 6)

Exposé pa, trtoussa DoucotrRE stagiaire conseiller en Gestion au PcPs

L'exposé commença par une présentation générale d'un modèle de compte

d,exploitation en langue nationale Bamanan. TouJles chiffres etaient en unité doromè

beaucoup plus compréhensible pour les participants paysans

Après la présentation du modèle, I'exposé a porté sur deux AV différentes :

une AV performante en ZR AV N"\ (Anneae 5)
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et une AV passable en ZNR: AV No2 (flnnory 6)

Il ressort de ces présentations que I'Av performante de la ZR (AV N"1) avait beaucoup

plus de maîtrise des documents comptables mis à sa disposition ng t9iÇfS
il a été souligné pour information aux autres participants, qui ne bénéficient pas pour le 

.'

moment des prestations du PCPS, que le compte d'éxploitation générale n'est qu'une synthèse

du travail de toute l'equipe d'une AV.

Enzuite, une comparaison a etéfaite entre la nature des produits des diftrentes AV

De ce tableau ii 
"rt 

,"rrorti que l'essentiel des produits des AV est issu du battage (vente de ru

marchand). Mais IAV N"l commence à diversifier ses sourc€s de rwenus. Par contre, l'AV

N"2 aura une situation très fragile en cas de mévente du na puisqu'elle tire 98,5yo de ses

ressources de la vente du riz.

La mévente du riz pose la problématique de la diversification des sources de revenus

dans les AV à long terme.

Sur cette questiorq les responsables de l' AV No2 présents dans la salle nous ont fait

part de leurs réactions:
Nous pouvons diversifier nos sources de revenus en achetant de I'engrais moins chère

pour là revendre avec une petite marge aux membres des AV voire aussi aux autres

àxploitants individuels. Nous pouvons également faire des prestations de services avec

nos équipements disponibles. Nous pouvons acheter un motoculteur pour le louer aux

exploilants. Aussi nous pouvons faire de la pisciculture, du maraîchage-.-

Ils ont tenu aussi à informer I'audience des difficultés qu'ils ont rencontré ces derniers temps.

Ils ont été arnaqués par des commerçants malveillants; ils ont été victimes des pénalités de la

Banque Nationale de Développement Agricole (BIIDA)..-

Après cette intervention le secrétaire général du syndicat des producteurs a ouvert une

petite parenthèse pour attirer l'attention des uns et des autres quant à la nécessité d'une franche

àolabàration de l' ON, du PCPS et de I'ensemble des partenaires au developpement-

Avant de lever la séance de cette journée du jeudi 9 Awil 1997, en guise de rappel, Mr
D. EYCFIENNE voulait savoir si la perforrnance d'une AV était fonction de la zone

d'exploitation.
Les èxploitants ont nuancé leur réponse. Ils sont unanimes que la performance d'une AV n'est

qu'une question d'hommes et de moyens. On retrouve des AV performantes aussi bien en ZR

qu'en ZITIR. Nous pensons qu'une saine émulation doit régner au sein de toute la zone de I'ON,

affirme un exploitant.

La séance de cette journee pris fin par le rappel des thèmes du dernier module qui a été

consacré au marché mondial du riz.
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m Matinée du Vendredi 11 Avril 1997:

Cette matinée a étéessentiellement consacrée au module 3 et aux satisfecit et

recommandations recueillis auprès des exploitants présents-

IVlodule 3: Marché mondial du riz:

Ce module a rnr I'intervention de Mr P. MENDEZ (cherchzur au CIRAD) pour montrer

la place qu,occup e le nzparmi les ceréales. Il a aussi montrer limpact de la dévaluation sur le

*utr du riz, avant de s'appesantir sur les perspectives du riz dans le monde.

1 Place du riz dans le monde: (flnturc 7)

La production mondiale de 3 grandes céréales était sensiblement la même de l99l à

lgg1.Durant cette période, la production moyenne annuelle s'élevait à 537 millions de tonnes.

pendant cette mêmé période, le commerce mondial du riz ne représentait en moyenne que 20

millions de tonnes, soit 5o/o du coilrmerce mondial de céréal es ( Annery S)

Ce pourcentage signifie que la production du riz est essentiellement destinée à

l'autoconsommation.

Une carte a été présentée montrant les grandes zones de production dans le monde-

L'Asie produit seule 90% de la production de riz mondial.

Aussi, elle reste le plus grand importateur de riz avec 45% des importations totales, suivi du

moyen orient, de l'Afrique et de I'Amérique latine.

Les principaux pays importateurs d'Afrique sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le

Nigeria; avec une importation moyenne annuelle de 300 000 tonnes de riz.

Le Mali reste dans la catégorie de pays qui importe moins de 100 000 tonnes denz par an-

Les principaux exportateurs (Anflexe 9/ sont la Tharlande (28,3 syo),les Etats Unis

(14,09o/o), I'Inde, le Vietnam, le Pakistan et la Chine.

Les qualités de riz les plus "appréciées" sont le riz des Etats Unis, de la ThaÏlande ( le

Thaï), du Vietnam et du Pakistan
Aussi, la Thailande, le Vietnam, le Pakistan et l'Inde sont les principaux exportateurs de riz de

mauvaise qualité. Ce riz est essentiellement destiné à I'Afrique et à I'Amérique latine (AnneXe

/0), puisqu'il coûte moins chère

Mr P. MENDEZ a Tenu aussi à présenter les grandes zones de consommation.

Les plus grands consommateurs sont les pays qui ont une consommation moyenne de 150 à

160 kg Oè riz par habitant et par an Parmi ces pays il a été retenu la Birmanie, le Vietnam, le

Japon...
Les plus faibles consommateurs restent les Etats-Unis, I'Angleterre, la France et le Portugal-

Le continent asiatique reste de loin le continent qui consomme le plus de nz.

I
I
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(ftntæ11)

Avant la dwaluatioq le prix du riz importé oscillait entre 60 et 80 F CFA le kg (riz de

mauvaise qualité). La dévaluation a entraîné une augmentation notable du prix du même iu
importé qui or"itte désormais entre 90 et 190 F CFA le kg. Elle a ainsi entraîné du coup une

meilleure competitivité du riz local.

3 Persnectives du riz:

Mr p. MENDEZ a fait savoir que d'après les etudes menées par diftrents organismes

de recherches, dans 20 ans il faudrait une augmentation de7}Yo de la production pour pouvoir

subvenir aux besoins en consommation de iz de la planete. Cela suppose un accroissement

voire un doublement du rendement, etlou chose très difficile, (dans la majoriæ des cas) un

accroissement des zurfaces cultivables. Pour une augmentation du rendement, l'effort conjugué

des riziculteurs, des chercheurs, des gouvernants et des bailleurs de fonds, €s nécessaire

A propos des rendements, un exploitant voulait savoir les diftrences de culture qui

existent entre la zone de l'ON et les riziculteurs thailandais.
pour patricio, le rendement n'explique pas la performance. En Thallande, les riziculteurs font 2

à 3 récoltes par an et leur rend"*"nt moyen eit de 2,5 tonnes à l'hectare. Aussi, dans ce pays à

tradition séculaire de riziculture, la filièrè riz est très bien organisée faisant ainsi une diftrence

de coûts assez élevé entre les deux rizicultures aussi bien en amont qu'en aval.

La riziculture est essentiellement pluviale en Thaïlande.

Un autre exploitant a saisi cette opportunité pour faire part de sa propre expérience de

visite aux riziculteurs sénégalais. Il a r"rnàiqué que la riziculture de cette zone du Sénégal était

essentiellement à base d'irrigation par pompage. Ceci entraîne des coûts élevés pour ces

riziculteurs. Aussi, leur."nà**"nt est faible par rapport au rendement de la zone ON- Mais il

existe seulement une diftrence de 5 F CFA à 15 F CFA entre nos prix de vente de riz

décortiqué.

Après cette intervention, Mr SPINAT proposa un tour de table, au cours duquel,

chaque participant fera part:
- de ces sentiments de satisfaction sur les diftrents thèmes abordés;

- et aussi de ses propositions de recommandations et suggestions quant

au devenir de l'atelier.
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Satisfecit et Recommandations des différents narticiDants

Ces satisfecit et recommandations sont les témoignages recueillis auprès de 2l
participants paysans présents le jour de clôture de I'atelier (ce nombre exclu l'équipe de projet

àu pCiS, les conseiflets, les représentants de IURDOC, de I'IRAIVI, du CIRAD et le

représentant de I'Office du Nigàr ). La neutralité de ces éléments confère tous le sens qui a

voulu être donné à ce présent atelier: à savoir un atelier à l'attention des producteurs-

En général, tous les 2l intervenants ont felicité et remercié les initiateurs du présent

atelier, premier du genre selon eux.

Ils se réjouissent d'avoir acquis beaucoup d'informations dont ils etaient ignorant. Ainsi,

ils ont été eclairés sur plusieurs choses concernant leur activité essentielle.

Sur la première question, à savoir quels sont les points qui les ont intéressé; il y a eu

beaucoup de satisfactions résumées comme suit.

Nous avons été beaucoup intéressés par les informations sur le marché international du riz-

Celles-ci nous ont permis de cerner d'autres horizons.

Nous avons très apprécié Ia nresentation des comptes dtexnloitation des 2 Associations

Villaeeoises (AV). C"t comptes nous ont permis de voir expérience d'autres AV et surtout de

nous montrer comrnent détermine t-on le résultat.

I Aussi, la présentation d'un nous a

permis d'apprécier nos niveaux de charges.

t
I
I
I
t
I
I
I
I
I

ion de la

"rtio""f" 
nous à permis de voir notre importance et le rôle que nous pouvons jouer quant à la

fixation du prix du riz au Mali.

La filière enerais a été pour nous une grande première dans sa façon de I'aborder. Ainsi, nous

cesserons d'accuser à tort et à travers les comrnerçants sur la hausse des prix. Cette filière nous

a donné aussi des initiatives et des opportunités que nous pourrions saisir si nous restons

solidaires

Le compte d'exploitation des batteuses restera pour nous un instrument de décision quant au

choix à opérer lors de l'achat d'une batteuse.

En somme, toutes les informations de I'atelier avaient des cibles bien précises. Chacun est

satisfait du niveau d'informations qu'il a reçu au cours de I'atelier. Mais, ces satisfactions ne

doivent pas masquer les points d'ombre.
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Tous les producteurs etaient soucieux ùt problèmc dc la commercialisation non

seulement du riz mais aussi des produits maraîchers.

Ils aimeraient qu'une réflæion orofottdc soit menée sur ce thème Dour trouvq une

solution à la mévenri dc ]rcu@ils aimeraient que les autorités competentes les

urr*i"nt u* prises de décisions sur les quantités de ltz à importer.

Ils préconisent anssi vne réfluion sur Ia maîtrûse,de l"
Ainsi, ils aimeraient que soient asso"i* f"s seruices t"chniques compétents en la matiere dans

les prochains ateliers.

Ils invitent les bailleurs de fonds à chercher les voies et moyens pour la

transformation de lcurc oroùrig muaîch*x-Aussi, ils souhaitent-qu'une solution soit

trouvée ilavirose du rt2.

Tous les intervenants ont émis le voeux de reprise de I'atelier. Ces échanges

d,expériences doivent perdurer pour améliorer la situation du riziculteur de la zone Office du

Niger voire du Mali.

C'est sur ces interventions que prenait fin les diftrents thèmes de l'atelier sur la filière riz-

Avant de lever la séance, Mr SPINAT a tenu à remercier tous les participants de leur

assiduité et de leur contribution, preuve de tout I'intérêt qu'ils ont accordé à l'atelier. Avant de

passer la parole à Mr D. EYCfæfVlfg, il a rassuré tous les participants qu'ils auront à leur

disposition le compte rendu de cet atelier aussi bien en français qu'en bamanan.

MrD EYCHENNE à son tour à renouveler ses voeux de remerciements. Il a tenu à remercier

particulièrement P. MENDEZ (Chercheur au CIRAD) en tant qu'invité, pour sa participation

tout au long de l'atelier.

Ainsi pris fin ce premier atelier pour les producteurs sur la filière riz dans la zone de I'Office du

Niger.

I
I
I
I
I
I
I
I
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NOM

Gakou

Diakité

Coulibaly

Bouaré

Diallo

Kébé

Boly

Diarra

Coulibaly

Sampana

Cissouma

Coulibaly

Coulibaly

Berthé

Dembélé

Sangaré

Dembélé

Famata

Diarra

Sogoba

Coulibaly

Coulibaly

Fonction

AV

AV

AV

AV

P. Faranfasi So

Suivi-Evaluation

Syndicat des expl.

Production

Comptable

Approvisionnement

Production

P. Commission

Ad. Présid. Faranfasi So

Magasinier

Responsable battage

AV

CCPM

Conducteur

Secrétaire

Production AV

Production AV

Stagiaire URDOC

VILLAGE

B6

N7

N6

N4

N7

Niono

Molodo

Km30

Km30

N8

N8

Km26

Nl0

Nl0

N9

Molodo

l{angobq

Km39

Km39

Nl0

N6

Mono

t $ IIES ryr.rï AflwI c rafl!{',Ts

PRENOM

Cheikna

Nfassidy

Baréma

Amadou

Yacouba

Amadou H.

Faliry

Madou

Bouba

Adama

Bourama

Bamoussa

Sékou

Kalidu

Siaka

Seydou

Mama

Broulaye

Drissa

Baba

Moctar

Sourakata
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Kéita

Coulibaly

Coulibaly

Mendez del Vrllar

Coulibaly

Eychenne

Spinat

Kane

sidibé

Doucouré

Guindo

Diarra

Traoré

Mamadi N.

Modibo

Yacouba M.

Patricio

Massa

oidhr,-
Jean Bernard

Makan

Lassiné

Moussa

Amadou

Koni

Soungalo

Chercheur / CIRAD

PCPS

IRAI\{

Chef de Projet PCPS

Conseiller PCPS

Conseiller PCPS

Conseiller PCPS

Conseiller PCPS

Trésorier Faranfasi So

Sec. Production

Montpellier

Niono

France

Niono

Niono

Niono

Niono

Niono

Krrrû,,6

N9

Technicien URDOC Niono

GEC-Mali (Afrique Verte) Niono

URDOC / ON Niono
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ANNEÆ,4

COMPTE D'EXPLOITATION DBS BATTEUSES POT]RTJN
SAC DE 80 Ke battu

Chiffies en franc CFA

Source: Compte d'exploitation générale 19951 1996 PCPS
.:-" S: L'importance relative de la dotation par sac battu sur la Ricefan par rapport à la

Twinfan s'explique par le fait que la Twinfan (bien qu'etant 3 fois plus chère) bat 4 fois
plus de sacs que la Ricefan.

RICEFAN
(VOTEX ou Chinoise)

TWINFAN

Gas-oil l5 2s

Lubrifiant l0 5

Réparations*

,

45 35

Main d'oeuvre I l0 r2s

Amortissement'k 140 I l0

Marge 420 630

Produit

Nombre de sacs battus
Prix d'achat
de la batteuse

735

2 482

2 400 000

?20

I 438

7 100 000
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COM I'TII D' EX PLOITA'TI ON GENIIRAI,

AV ÀI 
OL

f l- I t I'

Année 1995-1996

I
I
I

AchatS stqckés

æcoton
. saÇs et ficelles
. carburants et lubrifiants

Açhats non stqckés
. fournitures de bureau

. électricité

Achat Prestations de sen'ices

Serv.ices extérieurs
'. Entretien et réParation

. déplacement, nlission et t'éceplirlrt

. Autres

Rérnunération

.1 290.000
- 3 000.000

.772 000

75 000
325 000

1 006 I25

.-1792.295
100 000
25 000

I
I
I

.,, ... .. indgryrités membres du bureatr
'ï,, :lj;,., qgqp-onçables battaget^; .,. ii.,,; feSpOnSaOl9S uatta$ç
ç*.-:,, ..-..i1,.,::..i'-'",à-tia .. , .

Jli4X{ i,cônducteurs et manoeuvres
;.:, .

525 000

1 50 000

3 42r 345

425 000
531 275

225 000

3 421 360
1 451 045

291 .'500

I
I
I
I
t
I
I
I
I

Chargès financières
' , charges d'intérêtVEquipentents

. pénalités / intrants

Chargçs excepti onnelles

'i t',frais:sociaux

Dotatign gux amortissements et prQv.

4q[,i baheuses et autres équipements

- . constructions
. Matériel et Mobilier de bureau

Résultat de l'exercice

Totaux

l8 838 945

20 101 555

i8
38 946 _s00

,ffiQ rlqA

N4clrttatttMontartt

44^LM
U

Produits
Vente de produits

riz marchand
son du PaddY

frc-vrol-ef 1l r c s t at i qiLs

motocultettrs
décortiqueuse

. grouPe électr-ogène

bascules

\/ente- de nrarclrandi ses

sacs et ficelles
srains de cotolt

s66.000
501 500

450 000
506.500
60 000
75 000

347 500
440 000

ll,.'*r\,ce-', Pr*HdJ a'w''"^P!' 4/o'il *ti^ tc Es
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* Achats de prestations de services : la cotisation payée par I'AV à titre du service rendu par le
centre.

* Charges excepûonnelles : les charges en dehors de I'exploitation normale de I'activité

+ Achats stockes : les achats qui font l'objet d'un stockage

* Achats non stockes . les achats qui ne font pas l'objet d'un stokage

* Services extérieurs : les services rendus par d'autres partenaires.
* Prestations de la bascule : les frais de pesée que le village récupère sur les exploitants et
d'autres commerçants.
t Dotation aux amortissements et provisions : la pression de fonds pour la reconstitution de
certains élémenæ d'actifs du bilan.

?r ,)l

Charses * Montant Prciduits Montant

Achæs stockés
. carburarits et lubrifiants

Achats non stockés
. fourniures de bureau

Achat Prestations de sewiees{eotisation)

270.615

13. 100

263.r30

13 l.130
3 02.500

911.500
585.000

150.000

I .548.400

ééoo

Vente du'riz marchand

Vente du sous+roduits
(son)

Prestations de la bascule

6.376.1s5

74.000

25.000

Services extérieurs
. Entretien et réparation '

. Frais dc decorti cÂEe

Rémunération
. conductzurs et numoeuwes
. primes indemnites membres du
bureau

Charges exceptio nnell es

. frais sociurx

Dotation aux amortissements et prov.
. , batteuses

. constructions

Résultat de l'exercice

Totaux

4.927.025

1.548.130

6.47s.155 6 475 r55

5*,.,1C- {L4'uJ c.ry.tu.xe!- Jih"rfu ./qqf fié
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Lapno.dnaction mondialÊ dF ceréailres

Ivfioye,nne 199'l-9,6

ii: MAls t BLE ruRv Paddv I

li+rurcer: LlliDA FAO

Laproduction mondiale de céréal,es
Moyenne 199I-96
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.l Les échanges mondiaux de câÉdes 
I| | MoYenne 1 991-95 
iIr | 120 .,- - r----l I

:
' K i

80

60+

40 --

20-' __ f,hÈ-W+
I

0 +--
source : USDA, 1996
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A**x, g

Autres (20,87%) -'

Chine (3,640/o)

-Thailande (28,35o/o)

nde (13,34o/o)

trar<istan (7,63%)

Vietnam (11,27o/o)

'-Etats Unis (1 4,90o/o)

Source d'après données FAO
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