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Le point sur les activités mécanisation de I'URDOG, Niono, Mali
Mission M. Havard, I 2 au 23 février 1997

Résumé des conclusions

Cette mission CIRAD-SAR d'appui à I'URDOC sur la gestion collective du battage du riz sur la
zone de I'Office du Niger (ON) a été I'occasion d'approfondir d'autres points : I'enseignement
en machinisme agricole à l'lnstitut Polytechnique Rural (lPR) de Katibougou, les perspectives
de recherche en mécanisation agricole à l'lnstitut d'Economie Rurale (lER) à Bamako, des
besoins de formation en mécanisation des conseillers et agents d'encadrements, le travail du
sol en riziculture irriguée...

Le battage du riz

L'étude sur le battiage, initiée en octobre 1995 par I'URDOC, a permis de tester une démarche
de recherche/développement sur la gestion partagée des équipements agricoles. Elle a abouti
à un prototype de programme de simulation des performances technico-économiques d'une
entreprise de battage qu'il convient de continuer à tester dans les mois à venir. Gette
démarche, présentée à l'ON, à la Caisse Française de Développement (CFD) et au Centre de
Prestation de Service (CPS) peut être adaptée à la gestion d'autres matériels agricoles, tels les
décortiqueurs, les motoculteurs, les tracteurs...

Cette étude a confirmé, pour une Association Villageoise (AV), ur Groupement d'lntérêt
Economique (GlE) et un privé, la rentabilité de I'activité battage mécanique avec un prix de
revient inférieur à 4 o/o de la production battue alors que le prix payé est voisin de 8 %. Des
restitutions des performances techniques et économiques des campagnes d'hivernage 95 et
de contre-saison 96 et des simulations de scénarios d'évolution (renouvellement de batteuses,
modification des programmes de travaux) ont été effectuées auprès d'un GIE et de trois AV.

Le travail réalisé pendant cette mission a aussi mis en évidence des besoins en formation et
en données précises sur les performances des matériels.

Les besoins en formation des agents d'encadrement sur le battage sont d'ordre technique
(caractéristiques et performances des batteuses en fonction des conditions de travail) et
économique (méthode de calcul des performances économiques d'une entreprise de battage).
Des précisions techniques et des références simples d'utilisation ont été apportées lors de la
mission, mais elles sont insuffisantes pour répondre aux besoins identifiés.

Le conseil et I'appui aux entreprises de battage nécessite, pour être performant et adapté, de
disposer de données fiables sur les performances technico-économiques des matériels utilisés.
Pour l'étude en cours, ces données ont été collectées par des suivis (système d'information)
d'opérateurs de battage. Les suivis mis en place ne permettent pas d'évaluer précisément les
"pertes" au battage et la répartition des différents produits issus de la batteuse, éléments
importants du choix technique entre différents modèles de batteuses.

Pour 1997, les actions proposées à I'URDOC pour compléter l'étude battage sont :

- la réalisation des 2 dernières restitutions : un privé et un GIE ;

- le test et I'ailaptation du programme de simulation sur des cas concrets en relation
avec I'ON et la CPS, avant d'envisager une diffusion ;

- la mise en place d'une étude détaillée sur les facteurs pris en compte dans les
différents rendements en paddy (agronomique, gerbier, battage...) suivant les chantiers

ill
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de battage pendant la æmpagne de contre-saison ;

- la rédaction d'une synthèse sur le battage du riz sur la zone Office du Niger avec
I'appui du CIRAD-SAR ;

- I'organisation, avec I'appui du CIMD-SAR, d'un programme de formation sur la
gestion technico-économique d'entreprises de battage sur 10 jours en novembre-
décembre.

- la possibilité d'initier des échangeq, prin_cipalement sur les problèmes de gestion et
d'organisation du travail, entre les AV de I'ON gérant du matériel agricole et dés CUMA
en france ; une première expérience pourait se faire par f'envbi de deux ou trois
responsables d'AV avec un agent de I'ON une quinzaine de jours à I'occasion du Salon
des Fourages et des Initiatives Rurales (SAFIR), organisé par les CUMA en Mayenne
du 3 au 6 septembre 1997.

Vu I'engouement actuel des privés pour le battage, la diffusion de nouveaux modèles de
. batteijses (chinoises), I'importance du décorticage artisanal et I'utilisation continue de
motoculteurs, il apparait important que I'ON réactualise en 1997-98 les données sur les
entreprises de travaux agricoles et sur les caractéristiques du parc de maté1els motorisés en
service. Ge travail relevant des activités de la cellule suivi-évaluation peut-être effectué en
appliquant les méthodes d'enquête mises au point dans la vallée du Fteuve Sénégat par la
SAED et le CIRAD-SAR.

La mécanisation du repiquage du riz, du labour et du transport sur la zone Office du
Niger

Les expériences des projets Rétail 1,2 et 3 sur la mécanisation du repiquage du riz avec la
repiqueuse manuelle lRRl et sur I'introduction de techniques de'travail du sol moins
destructrices du planage, comme le labour à plat en traction animale avec des charrues
réversibles, n'ont pas été concluantes.

L'Office du Niger a rappelé que le repiquage manuel pose de plus en plus de contraintes aux
paysans, et qu'il est prioritaire de s'intéresser à la mécanisation de cette opération. Nous
soulignons que I'introduction de matériels de repiquage plus performants (motorisés) posera
des contraintes techniques (parfaite maîtrise des pépinières, amélioration de la quâtite Ou
planage et de la mise en boue, fragilité des repiqueuses) et économiqués fortes
(investissement coûteux).

L'amélioration et le maintien du planage sont aussi cités comme des besoins prior1aires par
I'Office du Niger et les paysans. L'utilisation d'une charue réversible ne peut à, elle seule,
résoudre ce problème.

A notre avis, ces questions doivent être posées en termes plus généraux et faire rapidement
I'objet d'une réflexion approfondie entre l'lER dans le cadre Cu [Ote système irrigué (pSl) et
I'ON à I'occasion des discussions sur le devenir de I'URDOC. Déjà, lâ mise en 

-placà 
d'une

opération de recherche IER s-u1 les techniques d'implantation Ou iiz apparait indispensable.
Cette opération inclut bien évidemment l'étude et l'évatuation des pratiques pâysannes
actuelles et leur impact réel sur le planage, mais aussi des thèmes sur le iepiqri"ge ;6anique,
le labour à plat, le semis en prégermé, le travail du sol au motoculteur...

Le transport (bois, paddy, paille de riz, batteuses, décortiqueuses) est réalisé en très grande
majorité par les ânes. Quelques tracteurs et motocutteurs sont aussi utilisés. La demaride est
très_forte pendant la commercialisation du paddy car des transporteurs viennent de la région
de San avec leurs charrettes et leurs chevaux. ll est très impôrtant de faire ressortir ce fort
impact du transport en traction animale sur la production rizicole et d'approfondir cette question
avec I'introduction des motoculteurs.
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La recherche et I'enseignement en mécanisation agricole

L'IER n'a pas, ni en poste, ni en formation, de chercheur spécialisé en mécanisation agricole.
ll ne peut donc initier, sans appui extérieur pour les quelques années à venir, de recherches
dans le domaine, malgré des besoins importants régulièrement posés : relation entre battage,
transformation et qualité des céréales commercialisées, techniques d'implantation du riz inigué,
effets du travail du sol en traction animale en zone cotonnière. Tant que les discussions en
cours sur le partage des activités et leur articulation entre la future Division de l'Equipement
Rural de la Direction Centrale de I'Aménagement et de I'Equipement Rural et entre l'lER n'ont
pas abouti, cet institut ne peut s'engager sur des recherches en mécanisation agricole. La

Direction Générale de l'lER souligne que pour plus d'efficacité, la définition d'une politique

nationale en matière de machinisme agricole apparait comme un préalable nécessaire. C'est
un domaine où le CIRAD-SAR peut apporter ses compétences.

La rencontre avec l'lPR, en cours de restructuration (rattachement à I'université), a été initiée
pour discuter des relations entre I'enseignement et les programmes agricoles de recherche-
développement, et pour faire une conférence sur la traction animale en Afrique Francophone.
Celle-ci a permis de montrer aux étudiants (400 participants), mais aussi au corps enseignant
les principaux facteurs et effets observés du développement de cette forme de mécanisation
bien implantée au Mali, mais surtout de la présenter autrement qu'au travers des machines et
des animaux de trait.

De cette journée, il ressort que : i) chaque étudiant envoyé à l'ON doit être suivi par un
enseignant, ii) une joumée de présentiation de l'unité de recherchedéveloppement de I'Office
du Niger pourrait être organisée chaque année pour les étudiants de dernière année en
agronomie dans le but de mieux cibler et préparer les futurs stagiaires accueillis, iii) l'lPR, en
phase de restructuration, pourrait réfléchir, pour les étudiants de dernière année, à

I'organisation d'enseignements dans les régions en relation avec des structures et projets de
développement agricole et iv) au vu du contenu de la conférence sur la traction animale, l'lPR
réaffirme sa demande d'appui à l'enseignement en mécanisation agricole, qu'il a déjà formulée
il y a quelques années lors d'une visite du délégué CIRAD.

En mécanisation agricole, I'IER a besoin de former quelques chercheurs nationaux et l'lPR a
besoin d'appui pour cet enseignement. Le rapprochement de ces deux structures, et la
recherche d'appui extérieur, pour la prise en charge de la formation de quelques jeunes
agronomes semble nécessaire.

Mots clés : Office du Niger, Mali, Battage du riz, gestion de matériels agricoles, formation.
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Avant-propos

Je tiens à remercier Raphaele Ducrot et Yacouba Coulibaly pour leur accueil chaleureux à

Niono et leur disponibilitè au cours de cette mission, mais aussi les agents de I'URDOC (Mr.

Konaté et Koné) qui m'ont accompagné pour les visites de terrain et les restitutions des

résultats de battage aux Associations Mlngeoises et groupements d'intérêt économique.

Cette mission a été financée par le CIRAD-SAR pour appuyer le projet URDOC sur les activités

de mécanisation agricole en cours : battage du riz et labour à la charrue réversible.

Termes de références

Projet :

Unité Recherche-Développement / Observatoire du changement, Niono

Action :

Une étude sur ta gestion collective du battage du paddy a été menée par I'URDOC entre

octobre lgg5 et déêmbre1996 sur 6 villages dans la zone Office . Des enquêtes et suivis de

terrain ont été réalisés et analysés par deux étudiants agronomes en stage de fin d'études.

Cette mission a pour objets de :

1. présenter les résultats sur les performances techniques et économiques dans les villages

étudiés.

2. Restituer les résultats en terme de méthode (démarche) et de performances techniques et
économiques aux agents du Conseil Rural, à ceux du Centre de Prestation de Service, à

I'Office du Niger et à la Caisse Française de Développement.

3. Discuter de I'approche retenue et de I'intérêt du programme de simulation mis au point.

4. Définir les axes de travail et la suite des activités de I'URDOC sur le battage mécanique.

S. Faire le point sur la réflexion concernant la charrue réversible (en discuter avec I'AAMA)

Profil

I ngénieur agro-machiniste

Durée

10 jours

VI
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1. lntroduction
Cette mission CIRAD-SAR d'appui à I'URDOC axée principalement sur la gestion collective de

l;activité battage du riz dans la zone ON a été I'occasion d'aborder d'autres thèmes touchant

la mécanisatiàn : le repiquage du riz, le labour à plat avec une charrue réversible et plus

généralement le travail du'soltu riz irrigué, I'enseignement du machinisme agricole à l'lPR de

katibougou, les perspectives de recherches en mécanisation agricole à l'lER.

2. Le battage du riz sur la zone Office du Niger

2.1 . lntroduction
Jusqu'au début des années 1980, les producteurs étaient entièrement dépendants de I'ON qui

distribuait les intrants (approvisionnement, crédit), assurait la commercialisation du paddy, et

réalisait le battage. A'partir de 1984, la priorité a été donnée à la réhabilitation des casiers

existants, à I'inte-nsification de la riziculture et à la privatisation progressive des fonctions de

production de I'ON.

Depuis 1g84, 18 000 ha, soit 42o/o des surfaces de l'ON, ont été réhabilitées par les projets

ARpON (financement des Pays-Bas) et Rétail (financement CFD). Ces projets ont mis en place

des actions d'accompagnement sur les périmètres aménagés : création d'AV pour prendre en

charge certaines fonctions assurées par l'ON (centralisation des commandes d'intrants,

réaliJation d'infrastructures villageoises, gestion du battage mécanique) et de I'AAn/tr psp

ARPON, diffusion d'un modèle d'intensification de la riziculture (repiquage, apports importants

d'engrais minéraux, diffusion de la double culture) par Rétail.

Le FIA (à partir de 1gBS, remplacé depuis par le FDV) et la BNDA (depuis 1988) foumissent
à crédit àu-x nV des intrants et des équipements agricoles. Le FDV fait aussi des crédits d'aide

au commerce et au stockage. Les crédits de campagne représentent la part la plus importante.

Les crédits à moyen termeâ annuités constantes (durée de 3 ans, apport personnel de 25 o/o,

taux d'intérêt de 9 %) sont destinés au financement d'amélioration du matériel.

La vente du paddy ne s'est effectuée réellement vers le secteur privé qu'à partir de la
campagne 90/91.

2.2. La problématique du battage sur la zone Office du Niger

Entre 1gB4 et 198g, le parc de batteuses est passé de 60 à 443 unités. Ges machines sont en
partie fabriquées à I'AAMA qui assure aussi le service après-vente. En 1991 , I'AAMA passe

sous administration de I'ON lorsque le projet ARPON met fin à ses subventions. En 1994, la

dévaluation a provoqué une augmentation de 100 % des kits et des pièces détachées en
provenance des Pays-Bas. Toui ceci a entrainé une augmentation importante du prix des

batteuses : 84 % pour la Ricefan (2 387 000 Fcfa),52 % pour la Twinfan équipée de moteur
diesel (T 162200 Fcfa). En 1996, I'AAMA passe sous administration du Ministère des Finances
qui met en place une procédure de privatisation qui n'a pas encore abouti.

La diffusion du modèle d'intensification de la riziculture du projet Rétail a entrainé une

augmentation des rendements de 2 Uha à 6,5 Uha entre 1988 et 1995 dans la zone
réaménagée de Niono. Ceci se traduit par une demande plus forte sur le battage mécanique
(plus de réndement donc plus de produit à battre), et I'apparition d'une seconde campagne de
battage fiuin-juillet) avec la diffusion du riz de contre-saison.

Ces nouvelles conditions remettent en æuse la norme de 100 ha pour une batteuse Ricefan

établie par le projet ARPON, soit 240 tonnes de paddy battues en 61,5 jours (2 mois) de travail
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àraisondeSàThdetravail quotidienà650kg/h,soit3,gtbattues,ouencorel,6ha/jàraison
de 2,4 Uha' Les suivis réalisés parARPONglt_1ontié qr" ces normes étaient gtobatementatteintes. Ainsi, en 1989, la production de 40 600 ha (z vna) a été uattùe par 443 machines,
9-olt-Q2 ha par machine. Les performances moyennes d'une batteuse sont de 313 heures(556 kg/h) et S?jours de travail annuet.

La tarification a été fixée à 8 lo du produit battu et les suivis effectués de 1gg2 à lggg ontmontré que le prix de revient était de 3 %. Les bénéfices dégagés sont utilisés pour financerdes infrastructures d'intérêt commun (dispensaires, écoles...), en ventilant les recettes commesuit (chiffres entre parenthèses en équivalent par sac de aci'rgy :

- 1o/o (10 kg) pour les consommations courantes (gasoil, huile, graisse...)
- 2,5 Yo (25 kg) pour les charges de personnel

- 1o/o (10 kg) pour le fonds villageois

- 3,5 To (3s kg) pour les réparations et f 'amortissement.

Ces affectations sont surévaluées pour créer une marge de sécurité ; il est alors prévu deredistribuer le surplus de marge bénéficiaire en fin o.e caripagne à la clôiure des comptes, soitd'après les estimations 3,3 % des I o/o âu fonds vinaieois (O,T o/o des consommationscourantes, 1,5 o/o du personnel, 1o/o du fonds villageois pÉvu aû depart).
Les modèles de batteuse (Twinfan de Votex et chinoise) d'introduction plus récentes sont plusperformantes en débit horaire et en qualité de battage 1éyiter" à" u;rfi;;" incorporé) que taRicefan (Tableau 1).

Tableau 1 : Les caractéristiques comparées de la Ricefan, de la Twinfan et de lachinoise

Ricefan Twinfan Chinoise
Opérations Battage Battage

vannage
Battage
vannage

Caractéristiques
techniques

Débit
Puissance Moteur
Consommation
Durée de vie
Déplacement

500-800 kg/h
5-6 ch
0,8 l/h
7-10 ans
* manuel (champ)
* charrette,
véhicule

800-1200 kg/h
10-11 ch
1,2llh
7 ans
tractée (tracteur,
motoculteur, âne,

1000-1200 kg/h
14-15 ch
1,5 l/h
7 ans
tractée (tracteur,
motoculieur, âne,

boeufs

7 162 000 (moteur)
1 0 000 000

boeufs
4 300 000 (moteur)

Prix en Fcfa en lggs 2 387 000

Mais les Ricefan et les Twinfan sont fabriquées à Niono avec des matériaux de meilleurequalité et sont mieux adaptées aux conditions locales de travail que la chinoise. Le modèle debatteuse chinoise vue pendant la mission a travaillé deux' ."rpàônes. ll a subi desmodifications. Les essieux et les roues ont été cnantes pour les adapter au passage desdiguettes dans les parcelles et au déplacement par la iiacti'on asine. Le moteur a été cïangeau début de la se.conde campagne ; bien entendu les paysàns parlent de moteur de médiocrequalité, mais qu'en est-il de lÈntretien ?. Les tôles'ripport de la batteuse et servant à la
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confection des grilles sont peu épaisses et elles sont tordues et ressoudées. La table

d'alimentation est haute et trop courte et le convoyeur à bande caoutchou âbîmé. Quand les

pièces maitresses (éléments de batteurs, vis sans fin...) seront à change.r,co!-ment sera

assuré le service après-vente ? Cette machine, bien que nettement moins chère que la
Twinfan, a le même rendement horaire, mais est plus fragile.

En prenant en compte les mêmes hypothèses que pour la Ricefan, les performances pour une

Twinfan seraient Oe f S0 ha/an, soit C69 tonnes en 61,5 jours de travail à raison de 5 à7 h de

travail quotidien à 1 000 kg/h, soit 6 tonnes de paddy ou 2,5 ha.

ll est bien évident qu'il ne faut utiliser ces normes que comme des tendances, car les conditions

de travail varient au cours d'une année et les attentes des AV sont différentes. Des

réajustements sont nécessaires en fonction de chaque cas étudié.

Les évolutions des conditions de production rizicole de ces demières années se traduisent par

un renchérissement des matérièls et du coût des consommables, une augmentation des

quantités de paddy à battre, I'apparition de privés proposant des prestations de battage et des

exigences de qualité de travail plus fortes des producteurs.

D'un point de vue général, quels changements ces évolutions entrainent-elles pour la
réalisation du battage du paddy sur la zone Office du Niger ?

Plus spécifiquement, ces évolutions posent les questions suivantes :

- Le parc de batteuses des AV est-il adapté en nombre et en types de machines ? Dans

quel état sont les machines ? Les tarifs de prestation pratiqués permettent-ils encore

de rentabiliser les batteuses ?

- Face à la concurence des privés et des GIE qui se dessine (les AV ont préservé leur

monopole dans G villages sur 26), l'organisation de I'activité battage au sein des AV est-

elle encore adaptée ? Doit-elle évoluer et comment ?

2.3. Objectifs

Les objectifs de cette étude sont :

1. Faire un premier bilan de la gestion de I'activité battage par différents opérateurs (AV, GlE,
privés) dans la zone Office du Niger.

ll s'agit, à partir des informations existantes, d'évaluer les conditions de travail des machines,

de déterminer et vérifier les performances technico-économiques de I'activité battage des

différents opérateurs, de déterminer et préciser les besoins et demandes des opérateurs en

matière de formation et de conseil dans le domaine.

2. Mettre au point et tester des méthodes d'aide à la gestion de matériels agricoles (batteuses

dans ce cas) pour les structures de conseil et d'appui aux producteurs ; celà veut dire que I'on

s'intéresse aux différents propriétaires de machines (AV, GlE, privés) et à leurs relations avec
les producteurs.

2.4. Méthodes

Depuis octobre 1995, cette étude s'est déroulée en quatre phases

- les enquêtes producteurs et prestataires et les suivis des temps de travaux, des
recettes et des dépenses d'une dizaine d'opérateurs entre octobre 95 et mars 96 par

les agents de I'URDOC ;
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- les suivis détaillés des performances techniques d'un échantillon d'opérateurs (4) etI'anlayse des données d'enquêtes entre mai et octobre 1996 par deux étudiantsagronomes en stage de fin d'études ;

- la synthèse des données et la mise au point d. un prototype de programme desimulation des performances techniques et économiquei d'unâ-entreprise de battageà Montpeilier par re crRAD-sAR en iévier lggr ;

- la restitution des résultats d'enquêtes et de suivis aux opérateurs concernés et laprésentation du programme de simulation à I'ON lors de cette mission.

2.4.1. Ghoix et caractéristiques des villages
Le choix des villages s'est fait sur la base de la position de I'AV propriétaire de batteuses :monopole, présence de GIE ou de privés, situation financière de l,AV.
Tableau 2: Les caractéristiques des villages et opérateurs p6s en compte
Village Sup. Ha

Twinfan, 4 Ricefan
Bonne situation financière

4 Ricefan (2 en état)
inscrite au CPS

5 Ricefan (4 en état)
Pas d'endettement
Recueil données difficile

6 Ricefan (4 en état)
Mauvaise gestion des batteuses
Situation très difficile

1 Ricefan

2 Ricefan

2 privés
3 Ricefan

12 privés
sont passés

* En grisé les opérateur* Entourés en traits gras, les opèrateurs ayant fait I'objet d'une restitution

Seul I'AV du village A détient.l9 mgnopole. Dans les autres villages, tes privés et GtE doiventobtenir une autorisation de IAV et lui verser 10 à 30 o/o de leur recette pour intervenir. Mais destensions et mésententes existent entre AV et groupements au sein d'e certains villages.
Dans chacun des villages ci-dessus, pour la campagne d'hivemage, les ratios en nombre d,hapar batteuse (entre 50 et 125 ha) sont globalemen-t inférieurs aux normes ARpON (100 ha),mais fes tonnages battus, avqc_l'augmàntation des rendements moyens de 2,4 uha à 4 tthaenviron, sont supérieurs (200 à 500 ti a n norme ARpoN (240t pourlné-ni.fan et 3g0 t pourune Twinfan).

Avec le parc actuel de batteuses dans chacun des villages, le battage de contre-saison ne posepas de problème æl les superficies cultivées sont réouites, donc les ratios en ha/batteusefaibfes : 1,8 ha pour le village A, 15,2 ha pour le village g 
"t 

1o,g ha pour le village C.

Ricefan saisies en juin g6
Fortement endettée (7S millions) et
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2.4.2. Les méthodes d'enquêtes et de suivis

2.4.2.1. Les enquêtes

Deux types d'enquêtes ont été réalisées par I'URDOC pour le battage de I'hivernage 1995 : la

première auprès des prestataires, la seconde auprès des producteurs.

L'enquête prestataire concerne leur organisation (mode de fonctionnement, organigramme,

r'rt"'ù" d,information), leur stratégie (niaintenance, personnel, approvisionnement, clientèle,

financière), les caractéristiques Où paic de matériels (nombre, type et état des machines)'

L,enquête producteur (10 à 1S par village) porte sur leur appréciation de I'organisation et la

qualit'é du battag", d., bpacités des différerits modèles de batteuses, leur position par rapport

à I'AV et leur aùente par rapport au service offert par les prestataires.

2.4.2.2. Les suivis

Deux types de suivis ont été mis en place : le suivi conducteur et le suivi gerbier.

Le suivi conducteur a été réalisé pour recueillir les performances quotidiennes par batteuse

(heure début, heure fin, temps d'ârrêt, motifs des airêts, nombre de sacs battus, nombre de

sacs de recettes, consommation en gasoil, huile, graisse, types et prix des pièces changées)'

Le suivi gerbier (2g cas) a été réalisé par les étudiants pour obtenir des performances horaires

par battàuse dans des conditions de travail déterminées. Ceci permet de les comparer avec

celles annoncées par les conducteurs et les propriétaires de machines.

2.4.3. Les restitutions

Après discussions avec les agents URDOC (Mr. Konaté et Koné) qui ont collecté les données

sur le terrain et ceux de la épS (Mr. Doumbia et Dembelé), pour les_AV qu'ils suivent, les

restitutions ont été faites devant les membres des bureaux des AV et GlE.

pour chaque opérateur concemé, des fiches récapitulatives des résultats des enquêtes et des

suivis (hivemaie gS et contre-saison 96) ont été élaborées comme support de restitution et de

discussions (Annexe 1. Résultats par opérateur).

Les restitutions ont été structurées comme suit :

- présentation et discussion des performances techniques pour l'ensemble des

machines et par type de machine, en insistant sur les causes et les raisons pouvant

expliquer des différences de performances ;

- présentation et discussion, après accord du bureau, des résultats économiques :

pioduit, charges, revenus, prix de revient par rapport aux prix facturés...

- discussion des besoins (appui, formation) et des perspectives de I'activité battage

(renouvellement des machines), particulièrement face à la concurence des privés.

Sur les six cas préparés, 4 ont été restitués (AV villages A, C et E, GIE village F). ll reste à faire

celles du privé et du GIE du village B.

5
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2.5. Les résultats

2.5.L Grille d'analyse et programme de simulation

La grille d'analyse retenue a consisté à reconstituer le revenu de I'entreprise. Elle a permis de

,"[tr" au point un programme (prototype) de calcul des performances techniques et

économiques de I'activité battage des prestataires.

Ce programme permet de simuler les résultats obtenus par les enquêtes et les suivis, mais

aussi d,évaluer la sensibilité de différents facteurs et I'impact de sénarios (renouvellement ou

achat de nouvelles batteuses) sur les performances de I'entreprise.

ll est possible de faire varier des facteurs techniqueq dépendant des conditions de travail (débit

des machines, temps de travail), et économiques dépendant d'évolutions de prix (prix de vente

du paddy, augmentation du prix du gasoil...).

Les scénarios envisageables sont fonction de stratégies de I'AV (maintenance, augmentation

des charges de travail, renouvellement des matériels).

2.5.1 .1. La grille d'analYse

Elle part du revenu de I'entreprise que I'on reconstitue.

1. Produits entrePrise

Les produits de I'entreprise sont la somme des produits des différentes machines composant

le parc de batteuses.

Le produit d'une machine n est fonction de la quantité de travail et du prix du service rendu.

poùr une batteuse, on peut I'exprimer à I'aide de l'équation suivante.

Le montant de la tarification s'exprime en o/o de la quantité battue (8 7o pour les Ricefan, 1O o/o

pour les Twinfan). La situation dé quasi monopole des_AV dans leurs villages respectifs I{1qr"
ces tarifs sont gÉOatement respeciés et communs à I'ensemble des opérateurs. Seul, I'AV du

village F, très endettée, applique des tarifs plus élevés à la demande des huissiers et en accord

avec les paysans : 12 o/oèir gb, puis 1 1 o/o èn 96 avec les batteuses Twinfan et chinoises, 1O o/o

en 95 et 9 % en 96 avec les Ricefan.

Le monopole des AV sur le battage du paddy des paysans du village leur permet de sous-traiter

une partie du battage à des privés contre 10 à 30 Yo de leurs recettes. Si la concurrence se

6

Revenu Entreprise = Produits entreprise - Charges entreprises

produits entreprise = Produits machine I + Produits machine 2+ ...

produits machine n = Nom bre sacs baffus x tarification x prix vente sac paddy
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développe entre les AV, les GIE et les privés, la tarification risque de se modifier en fonctiondes besoins de la clientèle, des marges qu accepteront les opérateurs.
Le prix de vente d'un sac de paddy (poids d. un_sag x prix d'un kg de paddy) est variable. Lespoids de sacs sont généralemè1t cdmbris entre 70 kg te re vithgË Èl liËo kg (AV vilage c).Quant'au prix du paddy, les opérat-eyrË préfèrent venîà reur proouciion en riz décortiqué guipermet de dégager une marge supérieure (Tableau 3). là maiorite ààs àpeiateurs sont équipésde décortiqueurs. Les opérateurs, s'ils èn ont bé rovànr en trésorerie, stockent le rizdécortiqué et ne le vendent qu'à partir de mai.(début oe ià'petiooe de ,ordrr") quand les prixsont pf us élevés, jusqu'à 220 Fcfalkg de riz. Mais ils sonl Jouvent contraints d,en vendre uneplus ou moins grande part dès la fin-de la campagne de battage pour payer la main d,oeuvreet diverses autres charges entre 170 et 1g0 Fcfân-g Oarizlsoit Oe 110 à ûOFcfalkg de paddy(cas du GIE F).

Tableau 3 : Les prix moyens de vente du riz décortiqués entre décembre gS et juin g6
par quelques opérateurs.

en r"f"lrs nV e qtE ft 21S 200

En prenant en compte les frais de décorticage (500 Fcfa/sac), le rendement usinage (6g %),les prix de vente du paddy corespondant aui prix du riz ou Tâorcau 3 sont compris entre 1 10et 146 Fcfalkg.

Le nombre de sacs battus est ta somme des sacs battus par période (campagne) de travail.

Le nombre de sacs. battus pour une période n donnée est le produit du nombre de jourstravaillés par le nombre de sacs battus par jour.

Le nombre de jours travaillés est fonction de la planification des opérations de battage, del'organisation des chantiers, de l'état des matériéls, oes ièntions aïec h clientèle. on peutI'exprimer comme suit pour une période n donnée.

La date de débuf est liée à t" T?l{ité du paddy (choix des variétés et des dates d,imptantationdu riz par les agriculteurs) qui définit la date poàsible de démarrag" Jér ir"uaux. Le battagepeut effectivement démarrer à cette date si la machine èst en ètat d,où importance de lastratégie de maintenance et de la gestion de la trésorerie nécessaire à l,achat de piècesdétachées' En effet, si I'opérateur,-par manqy.e d'a1gent, attend le dernier moment pourremettre en état sa machine, il risque de ne pas btre pict râjàur où rà oàttaæ peut commencer.

Nombre sacs battus = Sacs battus période 1+ Sacs battus période 2+ ..

sacs battus période n = x Nombre sacs battus par jour

Nombre jours travaillés = Date début - t'tate fin _ Nombre de jours chômés
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Nombre sacs battus par jour = Nombre sacs battus par heure x nombre d'heures

La date de findes travaux est fonction de la quantité de paddy à battre, de la planification des

activités, du nombre de machines et des différents jours chômés

Les jours sont chômés pour plusieurs raisons : pluies (aléas climatiques), repos (gestion du

personnel), pannes (stratégie d'entretien et de maintenance), absenge .de 
client (quantité à

battre, prospection, qualité du service rendu). Les jours chômés n'étaient pas pris en compte

dans le calcul de la norme ARPON. Les sulvis pendant I'hivernage 199_5 et la contre-saison

1996 montrent que le nombre de jours chômés est compris entre 15 -et 
80 % des jours

travaillés, le plus souvent par absence de clients ce qui montre une offre supérieure à la

demande. Le nombre de jours de panne est extrêmement variable, mais il représente en

moyenne 10 % des jours travaillés.

Le nombre de sacs battus par jour représente la performance des chantiers. ll est fonction

du type de machine (débit horâire théorique), de I'organisation des chantiers (débit réel,

àèpfâ'cement), du temps de travail journalier (gestion du personnel).

Le nombre desacs battus par heurevarie en fonction du poids des sacs (entre 70 et 80 kg en

moyenne) et du débit des machines. En théorie, selon le constructeur, les débits sont compris

entre g00 et I àoo kg/h pour la Twinfan, et entre 500 et 800 kg/h pour la Ricefan. Les suivis de

gerbier ont montré ulne forte variabilité du nombre de sacs oàttus par heure pour la Ricefan :

àe o à 1zpour la campagne de contre-saison entre les différents prestataires.

Cette variabilité s'explique par l'état des batteuses (celles qui ont des dents de batteur usées

ou manquantes ont àes Oeùits plus faibles), t'organiàatio.n du travail entre le conducteur et les

manoeuvres, le rendement en paddy (lapport grain/paille) et les conditions de battage

(éléments pris en compte dans le iendément battaeil. Lès suivis de contre saison ont montré

que l,humidité de la paille ou des rendements fai6les en paddy peuvent diminuer le débit de

5 sacs/h. Les restitutions ont montré des différences importantes entre opérateurs pour le

décompte du nombre de sacs battus servant à la détermination des frais de battage. Pour

certains, ce nombre inclut la production battue, plus I'ensemble des pertes sous la machine

vannée par les femmes (Figure 3, annexe 2). Pour d'autres, la part revenant aux femmes pour

le vannage est donnée avant le décompte des frais de battage. Pour d'autres encore, le paddy

qui tombe devant et derrière la batteuse est vanné (ces quàntités sont comprises entre 10 et

zO %avec les Ricefan), mais pas pris en compte dans les frais de battage ; ce produit vanné

revient ensuite en partie au piopriétaire du champ ou est réparti entre les femmes.

Les débits horaires moyens réels sont voisins, voire même supérieurs aux débits théoriques

ce qui s'explique par le mode de rémunération des manoeuvres (en % de sacs battus). Ceux-ci

ont intérêtà battre beaucoup de sacs dans la joumée pours'assurer un revenu plus élevé ; ceci

se faisant généralement au détriment de b qûalité du battage comme on a pu le constater lors

de la mission.

Le nombre d'heures travaillées par jour est fonction de I'organisation de la journée de travail

(gestion du personnel :durée dè ta jorrnée,, temps de repos...), des.temps nécessaires pour

I'entretien et ies p"tit"r réparations et d'arrêts pour diverses raisons (humidité, attente

bâche...). Les suivis montreni qu" la durée de la joumée de travail est fonction des prestataires

et de la quantité de travail : entre 3 et I h/j.

I
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2. Les charges de l,entreprise
Les charges de I'entreprise sont la somme de.s charges liées au fonctionnement de chaquemachine, plus les charges de structure de I'entreprisà affectées a ràciùiié battage.

Les charges de structure son! des charges liées au fonctionnement généraf de l,entreprise,comme certains personnels, voire des chalges de fonctionnement d'un Éureau, d,un véhicule...ces charges de structure sont essentielleËrent du personner chez res opèrateurs oe oattagemécanisé sur la zone de l,Office du Niger.

Les charges d'une machine n sont séparées en prusieurs rubriques.

ces différentes catégories de charges peuvent être regroupées en charges fixes et chargesvariables.

Les charges fixes sont indépendantes du fonctionnement de la machine. Dans les exemplestraités, ce sont les amortissements, les charges financières et les charges de structure. pourles difrérents opérateurs, les provisions pour àmortissement posent toujours des difficultés careffes sont calculées sur la duiée de vie àes batterrèi (i â 1o ans 
"nuion). 

El6s sont souventsous-évaluées, voire négligées par les opérateurs. Les charçs financieres sont en général lesintérêts des prêts contiactes pour I'acËat de matériel nàuf où de grosses réparations. Lesremboursements de prêts moyen terme se font p"r ânnuité, 
"onrtantes.Les charges variables sont dépendantes du fonctionnement de la machine et de son état. Lemontant des réparations est fonction de l'état et gg 1'âgé ols machines. ce montant pour unemême quantité de travail est extrêmement variable éntre les machines et pour une mêmemachine entre les années. Dans les calculs prévisionnels, ce montant est estimé en o/odu prixd'achat (50 à 70 %) sur la durée de vie. Les personnels nécessaires au fonctionnement auchamp de la machine sont généralement rémunérér 

"n 
ronction des quantités battues (22 à25 Fcfalsac battu pour b cônducteur et 12à 1s Fcfalsaà battu porr-Ë, manoeuvres). Lesconsommables sont représentés par les carburants, les tuoî-mànts- et les filtres. Lesconsommations en carburants et en lubrifiants sont fonction de la puissance et de la charge autravail du moteur. une méthode permettant d'estim"r.e, consommatioriîrËË;iià" 

"n
annexe 3.

2.5.1 .2. Le programme de simulation
ll est construit sur tableur sous windowg (opp et Excel) à partir des éléments décrits dans tagrille d'analyse. La présentation des oinerentes parties du programme est la suivante.

1' une page récapitutative des pertormances de l,entreprise
Peu de données (informations) sont saisies ; n9m du propriétaire, liste et caractéristiques duparc de machines, charges de structure de |entrepiËà rËrronner).

esmachine1+Chargesmachine2+..+chargesstructurI

Charges machine n = amortissements + charges financières + charges de structurl+@ion + consommaUtes
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Cette page présente les résultats économiques globaux : Revenu, produits et charges de

I'entreprise et des différentes machines.

Les rubriques composant les différentes charges sont détaillées, ainsi que celles sur les

quantités de travail par campagne.

Des récapitulatifs du prix de revient du battage, du bi!?! économique/sac battu et du détail des

chargeslàac battu sont présentés. lls permàttent de faire des comparaisons de performances

entre entreprises.

Z. ltne pagede saisies et de calcul des pertorrnances pour chaque machine

Les données et informations saisies permettent de reconstituer le produit et les charges d'une

machine m.

pour la détermination du produit, les données suivantes sont saisies pour chaque campagne

de travail (jusqu'à 3 dans le programme) :

- prix de vente et rendement en kg/ha de paddy, tarification en o/o de la production et

poids des sacs de PaddY en kg

- date début, de fin et nombre de jours chômés

- durée de la journée de travail en h et débit de la machine en sacs/h

pour la détermination des charges, les données suivantes sont saisies : prix, année

d'acquisition et durée de vie de lJmachine, caractéristiques du prêt à annuité constante s'il

existe, prix et consommations des carburants et lubrifiants, rémunération du personnel affecté

à la batteuse.

Les calculs effectués sont les suivants :

- éléments constitutifs du produit : nombre de jours de travail, quantités et superficies

battues, produit de la vente des recettes en paddy

- éléments constitutifs des charges : amortissements, frais financiers (montant des

annuités et des intérêts), réparaiions, personnel, consommables (consommations en

gasoil, en lubrifiants), cnârges de structures (personnel entreprise et charges diverses).

10
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Figure 1 : Page récapiturative des performances de t'entreprise

Les charges de structure de
I'entreprise liées à I'acilivité battage
(personnel )

ffi
Informations saisies

Données calculées

Figure 2 : Page de saisie et de calcul des performances pour une machine

Elements de calcul du produit annuel

Le calendrier de travail :

périodes et jours travaillés

Les performances unitaires
de la machine (sacs/h)

Les temps de travaux en h/i

Les données économiques
ïarif des prestations
Prix de vente du paddy

| | Informations saisies fi' Données calculées



Opérateurs AVE GIE F AVA AVC GIE B Privé B

Nombre de machines 6 Ricefan 1 Ricefan
1 chinoise

4 Ricefan
2 Twinfan

6 Ricefan 1 Ricefan 2 Ricefan

Produit en Fcfa

Charges en Fcfa
Revcnt t en o/.'

t3 422 443

2 989 319
78o/o

6 229 814
5 609 718

1Oo/o

l9 306 229

7 747 811

73o/o

3 818 848

2 470 922
82o/o

2782 il8
994 577

Mo/o

3 075 742

1 096 427

640/o

Nombre jours travaillés

Nombre d'ha battus

Nombre de sacs battus

Tonnaqe battu (80 X9/saqL-

420

468

1 7569
1 405

103

150

7085
567

341

436

27258
2 581

480

380
16335

1 307

78

76

3546
284

91

77

3664
293

Sacs battus/iour 42 69 80 34 45 40

Charoes en Fcfalsacs 170 792 284 151 91 299
_

Performances ramenées à une machine .

Produit en Fcfa
Charoes en Fcfa

2 237 074
498 219

3114907
2 804 889

4 884 372
1 291 302

2 303 141

411 820
2782 il8

994 577

1 537 871

æ8 214

Nombre de jours travaillés
Nombre d'ha battus

Nombre de sacs battus

Tonnage battus

70
78

2 928
234

51

74

3#2
284

57

72

4æ3
364

80
64

2723
218

78

76

3il6
284

46
38

1 832
146

2.5.2. Les performances technicoéconomiques des opérateurs suivis

Les détails des performances et de quelques simulations d'évolution sont en annexe 1.

Z.S.Z.1 . Les performances comparées des différents opérateurs

Sur une année, les performances des différents opérateurs sont les suivantes (Tableau 4).

Tabteau 4 : Les performances technico-économiques comparées des opérateurs suivis

en hivernage 95 et contre saison 96

s Par Twinfan et 2 600 Par Ricefan- 
GIE F : 4 100 sacs battus pour la chinoise et 2 973 pour la Ricefan

2. 5.2. 1 . 1 .Les pertormances techniques

L'AV E et le GIE F n'ont pas travaillé en contre-saison. Pour les autres opérateurs, la part du

nombre de sacs battus en contre saisons sur le total est de 2 o/o pour I'AV A, 14 % pour le privé

B, 16 % pour I'AV C et 18 % Pour le GIE B.

Des différences importantes de performances existent entre les opérateurs. Elles sont dûes

bien entendu à I'organisation du travail et des chantiers, à l'étiat et au type de batteuse. Mais

ceci est insuffisant four expliquer des écarts importants entre les performances journalières et

horaires pour un mbme type de machine entre le village A et les autres. Sur I'AV A les Twinfan

ont battu 126ha (100 a it0 sacs/j) et les Ricefan 50 ha (60 sacs/j). Sul le GIE F, la batteuse

chinoise arrive à battre 80 sacs/jour en moyenne, et la Ricefan 55 sacs/j.

Les comparaisons entre le rendement battage déclaré (nombre de sacs battus) et le rendement

agronomique (évalué à la parcelle) montrènt une variabilité importante entre les villages où

tràvaillent ces bpérateurs. Le rapport entre les rendements battage et_agronomique (compris

entre S,5 Uha eiT,ZVha) pour I'hivernage 95 est compris entre 50 et 67 o/o sur les villages D,

E, B et F et atteint 85 yo éur b village A. Ôette différence s'explique par une qualité du battage
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moindre (plus de produit vanné 
1écupéré par les femmes), mais surtout par des déterminationsdifférentes du nombre de sacs battus prib en compte dans le calcul oes rrais de battage (voirpage I au paragraphe *nombre de sacs battus" ei annexe 2) et par une sous-déclaration dunombre de sacs battus (arrangements entreLes paysànË et lés cànducteurs;, et par les gpesde machines utilisés. Par rapport aux Ricefan,'le'rendement battage avec les Twinfan estsupérieur ær I'ensachage est immédiat et le vannage limité. c'est unËà", principales raisonsdu choix actuel des paysans pour le battage aveè les Twinfan même si le tarif pratiqué estsupérieur.

2. 5.2. I .2.Les pefformances économiques

A part le GIE F, le revenu dégagé par les opérateuls ggt particulièrement élevé (60 à g0 % duproduit)' Pour le GIE F, le 
- 
revenu esi très faible ær la batteuse chinoise achetée4 300 000 Fcfa a été amortie sur un an en trois remboursements. Sur ce GlE, les frais debattage sont de 10 % pour la Ricefan et 1 2 o/o pour n fùÀfàn ; ces tarifs sont spécifiques à tAVde ce village qui a de fortes dettes à rembourser. Le GfE reverse 30 % de ses recettes à l,AV.Pour le GIE et le privé B, ce revenu doit être réduit de 2.0 à 30 y" quaÀJùs travaillent pour lesAV (montant de la contrepartie demandée par les AV).

Dans ses documents de suivi du battage de I'hivernage g5/g6 de I'AV A, le cps estime que laTwinfan et la Ricefan ont la même renlabilité a partirièlà'*rparaison des batteuses A43 et440 (Doumbia 1996). Les simulations économiques, sur la base des performances descampagnes suivies, aboutissent à des prix de revient équivalents entre les deux modèles debatteuses votex (Ricefan et Twinfan).

Les différences sur les charges en Fcfa/sac sont liées aux postes amortissement, réparationset personnel. une batteuse Twinfan de I'AVA (1991;, la Riéefan du GIE B (occasion en 1gg5)et la chinoise-du GIE F (neuve 9n 1995) oht un'poste amortissement, toutes les autresmachines ont 7 ans et plus. Le mode de rémunération ol lersonnel est extrêmement variableentre les opérateurs. Les AV on! 199 charges de personn"il"r plus élevées, de 45 à 70% descharges (130 à 140 Fcfa/sac_battu), aÈrs que cettes du GIE B etl;frivé B représententenviron 10 o/o dq9 cfapes (35 à 40 Fcfa/sai ba.ttu). Ù"*pliotion est sinipte. En effet, les AVrémunèrent sur l'activité battage les membres du bureari oe I'AV 
"i 

rà ôêtronnel affecté auxmachines, tandis que le GIE B et le privé B utilisent des membres de Ëur famille dont ils ontla charge pour suivre cette activité. lls ne reçoivent pas uné rémunération-fixe le plus souvent,mais perçoivent quand même un peu d'argent et des proouits (paiement én nature). pour faireune comparaison des prix de revient sur dés bases homogènes entre les AV et les Érivei lt tautprendre en compte pour les GlE.et les privés des chatgËi o" personnel et une rémunérationdu travail du propriétaire (équivalent à Ë rémunération Ées membres du bureau des AV).

2.5.2.1.S.La gestion du battage par tes différents opérafeurs
Les prises de décision et la répartition des tâches sont différentes entre les AV et les autresopérateurs.

Pour les privés et les GlE, la prise de décision est entre les mains d'un seule personne (lepropriétaire de la machine ou le responsable ou GlÈy- i"r tâches dËIestion courante desmachines sont réparties entre deux ou trois personnes au maximum. ënaque machine estconfiée à un conducteur pour son utilisation au champ.
Pour les AV, c'est plus compliqué car il y a plusieurs niveaux de décision :

- I'assemblée générale décide du programme de travail des batteuses et du recrutementdu personnel affecté au fonctionnemént des machines (conducteurs et manoeuvres).

urdo-mis.crd, Rapport de mission au Mali, 12 au 23 février 1gg7 CIRAD-SAR/M. Havard
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- le bureau de I'AV, par I'intermédiaire du président, surveille la bonne exécution des

décisions, assure le suivi et engage toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement
des machines ; cette organisation de la gestion des batteuses (programma_tion du

travail, relation avec les producteurs, entretien et réparations) est confiée au

responsable des batteuses, mais fait intervenir d'autres membres du bureau (Secrétaire

général, trésorier, secrétiaire à I'approvisionnement, rapporteur, responsable des
produits du battage et le comptable).

- tes conducteurs sont responsables des machines que leur confie I'AV et des

manoeuvres nécessaires au fonctionnement.

Ce mode de fonctionnement faisant intervenir une dizaine de personnes (Figure 3) pose

inévitablement des problèmes de circulation et de validation de I'information (chaque individu

concerné n'a qu'une idée partielle des dépenses de battage), comme le conclue le CPS

(Dembefé 1gg6i : "Les recueils d'information ont pour source tes cahiers des conducteurs, /es

cahiers des reip onsable.s de battage, te cahier de caisse. Du fait des difficuffés rencontrée
dans la confroniation des informations (fiabitité des données), des réunions de bureau ont été

fenues pour apptanir ces difficuttés (consensus). Les constafs sonf /es suivanfs ;

- absenc e de circulation coffecte de I'information liée à I'organisation

- documenfs ne permettant pas d'aboutir â des données fiables

- mauvaise votonté de ceux qui sont chargés de faire le travail ,' absence de

rémunération de certains responsables ;

- manque de formation (session de recyclage des conducteurs, responsables)".

Dans la pratique, les fonctions des différents responsables sont plus ou moins bien définies

selon les AV. A côté d'AV où I'essentiel du pouvoir sur le battage se concentre entre les mains

d'un seul homme, les autres fonctions n'étiant qu'administratives. ll existe des AV où les

responsabtes ont une certaine autonomie sous le contrôle du village (restitution en assemblée
générale) et des autres membres. Ce type de fonctionnement n'est possib=le qu'avec

[brganisation de relations formalisées entre membres du bureau (rapports journaliers, suivis,

compte-rendu, réunions) et une transparence de gestion.

euels que soient les niveaux de responsabilités, l'édiction de règles claires en assemblée
générale sur les fonctions de chaque responsable permet de limiter les conflits.

2.5.2.2. Etude de quelques scénarios d'évolution de l'activité battage pour certains

opérateurs suivis

pour trois opérateurs, I'AV du village A, le GIE et le privé du village B, trois scénarios
d'évolution du parcs de batteuses ont été simulés. Seuls les facteurs coûts et quantité dg travail

ont été modifiés sur la base des résultats de I'hivernage 95-96 et de la contre-saison 96 à titre

d'exemple. ll est bien évident que l'on peut aussi modifier les performances individuelles des

machines sur une journéee, une campagne, les prix de vente du paddy pour mesurer leurs
impacts sur le bilan économique annuel et sur la faisabilité ou non du scénario envisagé par

rapport aux superficies et quantités disponibles...

2.5.2.2.1./nvestissement dans une nouvelle Twinfan pour l'AV du village A

Deux hypothèses ont été retenues.

Dans la première, la nouvelle machine remplace trois batteuses Ricefan. Le prix de la Twinfan
est de T ZSZ 700 Fcfa, sa durée de vie est estimée à 7 ans. La reprise des trois anciennes
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Ricefan est estimée à 1,5 millions de Fcfa. Pour le prêt, I'apport personnel est de 25 o/o, ladurée est de 4 ans à9o/o et le remboursement se fait parannuités constiantes.
Dans la seconde hypothèse, celle que les paysans ont choisi, la nouvelle machine remplace
deux Ricefan (A40 et A41) vendues 600 obO'rcta et 7S0 Ooci rcta le proouit de ta vente a
servi d'apport personnel pour un prêt de 6 OOO 000 Fcfa environ sur 2 "nr. 

!v 
"Y'

Les simulations de ces deux hypothèses sur la bas_e des performances de I'hivernage gS et la
contre saison g6 sont présentées dans le Tableau 5. Le récapitulatif des résultats siriufès pour
chaque hypothèse retenu est présenté en annexe 1.

Tableau 5 : Estimation des bilans économiques de deux scénarios liés à I'acquis1ion
d'une nouvelle Twinfan pour I'AV du village A.

Scénarios Situation actuelle l Twinfan remplace 3
Ricefan

1 Twinfan remplace 2
Ricefan (choix AV

Produit 29 190 716 30 946 770 30 442 124

27 279
9,920/o

2 673 500
591 528

Quelle que soit I'hypothèse retenue, I'investissement dans une nouvelle Twinfan est réalisable
techniquement et économiquement.

4u-qq la premièp hypothèse (une Twinfan remplace trois Ricefan), la Twinfan doit battre
7 500 sacs en 80 jours de travail (sur une période de trois mois), ce cfui ést faisable. Chacune
des deux Twinfan de I'AV A ont battu près de I 000 sacs. D'un'poini de vue trésorerie, avecla prise en compte annuellement des annuités d'un prêt sur 4 ans, le revenu global n,est pas
affecté, car les recettes avec la Twinfan sont supérieures. Pour ia seule Tviinfan, avèc lesperformances simulées et les hypothèses de charges retenues, le prix de revient de laprestation est estimée à g,T % pour un prix facturé oJt o o/o.

Avec la seconde hypothèse (une Twinfan remplace deux Ricefan), la Twinfan doit battre
5 400 sacs en 58 jours de travait, ce qui est inférieur aux possibilités Oô n machine. Sur le plan
de la trésorerie, en prenant en compte les annuités d'un irêt sur deux ans, le revenu ltoU"t o"f'AV est peu gffecté (19,3 millions de Fcfa au lieu aà x,S millions;. Àvec les hy[otner"s
retenues, le prix de revient de la prestation pour la nouvelle Twinfan est estimé à liàS on

2.5.2.2.2.Renouvellement d'une votex pour te privé du vittage B.

Une nouvelle Ricefan achetée 2 387 000 Fcfa (durée de vie estimée à Z ans) remplace la plus
vieille Ricefan revendue S00 000 Fcfa.

14

Nombre sacs battus
Prix moyen facturé

27 276
9,33%
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Tableau 6 : Estimation des bilans économiques de quelques scénarios liés à

I'acquisition d'une nouvelle Ricefan par le privé du village B

Scénarios

pt,rs O" travail Melne-quadilelava!-
sans reprise Reprise Sans reprise

. ^ .t 1 A^ Ftaâ 'a. 1AOr71'
Produit 3 149 273 4 702 116 3 149 273 3 149273

Nombre sacs battus 3 663 5 330

,r' * ,.ur"n, A''qg"/" 2'g5"/" 3'9!:A 
;!)29rY^:974 333

Re

- 
r-r* .r t tvn 2 Hvo. 3

Amortissements

Réparations

633 333

874 000

974 333

442 833

897 619

4/;2833 4/'2833

483 314 +za 458Charqes/sacs '-- '-

Quelles que soient les hypothèses de travail retenues ci-dessus, le renouvellement ne pose pas

de problème particulier, heme sans augmenter la quantité de travail : le prix de revient reste

compris entre 3 et 4,s % de la productiàn, alors que le prix facturé est de I %.

Le privé n,ayant pas facilement accès à des prêts bancaires, I'autofinancement de la machine

sur une annéà n,est possible qu'en augmentant la quantité de travail. Ceci signifie que

l,acquéreur aura un revenu extrêùement tàiutà, voire nut, ta première 9n1ée. une autre activité

ou un emprunt sont nécessaires pour apporter au moins une partie du financement'

Ce tableau montre aussi qu'en 1996, les frais de réparations ont été particulièrement élevés'

lls sont le double de ceux estimés sur la base Oe SO % du prix d'achat de la machine sur la

durée de vie (7 ans) qui est une norme fréquemment admise, mais dont il reste à vérifier la

pertinence pour les batteuses utilisées dans la zone de I'Office du Niger.

2.5.2.2.3.Achat d'une nouvelle Ricefan pour te GIE du village B.

Cette nouvelle machine est achetée en complément de celle existante. Le prix de la Ricefan

est de 2 387 000 Fcfa, sa durée de vie est estimée à 7 ans'

Tableau T : Estimation des bilans économiques de quelques scénarios liés à

I'acquisition d'une nouvelle Ricefan par le GIE village B

Nouvelle Ricefan

Sans Pret nvec PË
5 231 485

Produit 2 861 539 5 231 485

1 609 141 3 367 109 3 262 078Revenu "to 'Tl " --':lif 
".orrÂNombre sacs battus 3 521 6224 6224

pri* r"ui"nt 3.5% 2'85% :;3fi3582 667

Scénarios

Amortissements
Frais financiers

241 667

0

582 667
0 1 05 032

euelles que soient les hypothèses de travail retenues ci-dessus, cette nouvelle acquisition peut

se faire aisément à condition de doubler la quantité de travait. Le plus importiant et certainement
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le plus difficile dans les conditions de battage de f'office du Niger (monopole des AV) est detrouver la quantité suppfémentaire à battre.

2.6. Conclusion et perspectives

2.6.1. Gonclusion

2'6'1 '1' La grille d'analyse et le prototype de programme de simulation
cette étude a permis de valider certains paramètres techniques et économiques d,une grilled'analyse de la gestion des batteuser pài oinerenls opeot"urs. ce travail a débouché sur la
#ff#,f,"J:'.q;iËliigi:;:,::o,y'â"" de simuiation des perrài'"n.r, techniques et

ce programme a été validé sur les cas étudiés. La possibilité de modifier de nombreuxparamètres techniques et économiques permet d'évaluei leut, impact ,ri t" revenu escompté.ce travail confirme la nécessité d'J; tv5t"r" d'information pouvant mettre à dispos1ion desdonnées fiables sur les performances dés matériels dans tès conoitions spécifiques d,utilisation.Le même constat a déjà été tiré ptt à;"utres étud", ,ùl' des modèles de simulations desperformances techniques et. gconbmiques de matériets agricoles dans d,autres situations(vallée du fleuve sénégal en rizicultu.re iniguee, ite de làÊérnion surfa filière canne à sucre...).ll reste maintenant à l'utiliser sur des cai go1crets, à partir des questions posées par desopérateurs propriétaires de batteuses p*r r'aninài, i'àIàt"r.
La grille utilisée n'est pas spécifique du battage du riz, aussi, cette démarche peut être menéesur d'autres parcs de matériels agricoles (môtoculteurs ou tracteurs et leurs accessoires).

2.6-1 -2. La gestion du battage par res diftérents opérateurs
En ce qui concerne I'activité.battage gérée par les diftérents opérateuls (AV, GlE, privés)présents dans la zone office du Nigàr, tËi Jonnées et informationi collectées et analysées parla cPs' l'uRDoc et cette étude aÉoutissent aux mêmes conclusions, à savoir que c,est uneactivité extrêmement rentable, sous réserves qu'elle soit géré" 

"orià.tement. 
Même aprèsdévaluation, le revenu moyen atteint au minimu so % des recettes de l,activité. Malgré celà,certaines AV sont en difficultés financières car le oattaje sert à financeio,àutres activités, voireà rembourser des dettes. L'utilisation dei revenus iu battage pour financer des activitésdiverses d'intérêt général se rencontre dans d'autres situations, comme la Vallée du Fleuvesénégal' La concurence étant possible dans cette dernière zone, des privés et GIE intéresséspar cette activité lucrative ont piis rapidement le dessus sur les AV, doit Ln" bonne partie ontété obligées d'abandonner le battadr.

Enfin' les AV ne font pas évoluer pour le moment leur organisation pour la gestion desbatteuses bien que les conditions de productions se modifient : augmentation des quantités àbattre, renchérissement des machineà et dei pièces oetacÀèes aveô la dévaluation, installationde GIE et de privés qui sont des con.u*nir potentiers.
ces chiffres et ces évolutions monfpnt qu'un 

Sppui particulier doit être fourni aux AV endifficultés avec I'activité battage et qu'il faut'chercnbr oe! iorutions pour relancer cette activ*équi doit rapidement leur peniettre de se rétablir financièrement.
ll est nécessaire que les conseiflers oN et cPS assistent comme observateur aux assemblées
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générales des AV sur les restitutions des activités de battage. Celà leur permettra

à,appréhender le contenu de ce qui est restitué et de noter les réactions des membres aux

résuttats présentés. lls pourront énsuite discuter de façon applofondie avec le chargé des

batteuses et le bureau sur leurs besoins complémentaiies en informations sur cette activité.

Celà permettra d'améliorer I'efficacité de I'appui apporté et précisera les besoins en formation

et information des membres des bureaux de AV.

En second lieu, pour être mieux armées face à la concurence accrue des GIE et des privés,

les AV devraienï rendre plus autonome le fonctionnement de I'activité battage, q-ui$9 à créer

des GIE spécifiques. Ceii devrait éviter de bloquer I'activité battage,.seule activité dégageant

des revenus importants, quand l'AV se trouve en difficultés pou.r d'autres raisons (cas des

saisies sur I'AV'E, difficuiles Oe paiement du personnel sur I'AV C...). Dans le village F, la

création du GIE répond en quelque sorte à ce souci. Cette autonomie permettra de faire une

distinction entre lei objectfà generaux de I'AV et ceux du battage. L'efficacité s'en trouvera

amélioré et la reproduitibilité de cette activité plus facilement assurée.

Ensuite, les AV et les GIE devraient s'associer à plusieurs pour s'entraider en cas de difficultés

G U"ttâge. UnaAV qui a fini de battre sur son village pourra envoyer une ou deux machines

sur le village voisin en difficultés... A ce titre, e Oephbement de deux ou trois responsables

d'AV en France pour visiter et discuter d'organisation et de gestion avec des responsables de

CUMA apporterait un Plus.

2.6.1.3. La fabrication et le service après-vente

pendant une dizaine d'années, I'introduction des batteuses votex a été accompag!9e-d'actions

en faveur de la fabrication et de la maintenance locales (mise en place de I'MMA, formation

et équipement de mécaniciens et de forgerons) qui^ont été déterminantes dans la diffusion et

le maintien en fonctionnement de ces machines. Ces actions ont permis, parallèlement aux

actions de service après-vente, de réaliser quelques adaptations sur les batteuses. Dans un

tel environnement, on comprend aisément que des batteuses de plus de 10 ans soient encore

en service. Mais, les diffiiultés que rencontre I'AAMA dans son processus de privatisation,

devraient intéresser plus I'ON et les possesseurs de batteuses, car la reproductibilité è long

terme de I'activité battage est liée à I'existence de structures compétentes dans la fabrication

et I'entretien des machines. Si la privatisation n'intéresse pas suffisamment les opérateurs

économiques maliens, n'est-il p"r porsible de I'ouvrir à des opérateurs de la sous-région ?.

La diffusion en cours d'autres batteuses, même si elle répond à des objectifs louables de

concurrence et de diminution des prix (cas de la batteuse chinoise), est souvent le fait de

commerçants qui ne sont pas des profeàsionnels du machinisme agricole. Ges prix attractifs

cachent des inconvénients majeurs que les propriétaires de batteuses ne rencontreront qu'au

bout de deux ou trois ans : Oifficunês (voiie impossibilités) d'obtenir des pièces. détachées,

manque de connaissances et de compéiences des mécaniciens et forgerons pour la réparation

de ces machines, fragilité des machines introduites. ll est important de savoir que certains

constructeurs de matéiiels agricoles, pour être concunentiels à I'export, utilisent des matériaux

de moindre qualité pour rédùre rcs prix. Pour les batteuses, ce sont souvent des tôles moins

épaisses qui sont utilisées. Elles s'usent et se cassent très vite avec les vibrations et avec le

caractére abrasif du paddy. Dans le conseil et I'appui apportés aux AV, GIE et privés, il est très

important de les sensibilisêr sur la qualité des matériels, la nécessité d'un service après-vente..'
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2.6.2. Perspectives

Le travail réalisé pendant cette mission a mis en évidence des besoins en formation et en

données précises sur les performances des matériels.

Les besoins en formation des agents d'encadrement sur le battage sont d'ordre technique
(caractéristiques et performancàs des batteuses en fonction des conditions de travail) et

è*norique (méthode de calcul des performances économiques d'une-entreprise de battage).

Des précisions techniques et des références simples d'utilisation ont été apportées lors de la

mission, mais elles sont insuffisantes pour répondre aux besoins identifiés. '
Le conseil et I'appui aux entreprises de battage nécessite, pour être performant et adapté, de

disposer de données fiables sur les performances technico-économiques des entreprises. Pour

l'étude en cours, ces données ont été coltectées par des suivis (système d'information)

d'opérateurs de battage. Les suivis mis en place ne permettent pas d'évaluer précisément les
,'pertes" au battage èt h répartition des différents produits issus de la batteuse, éléments

importants du choix technique entre différents modèles de batteuses.

pour 1gg7, six actions sont proposées à I'URDOC pour compléter l'étude battage.

1. La réalisation des 2 dernières restitutions (privé B et GIE B) sur la base des fiches en

annexe 1.

2. Le test et I'adaptation du programme de simulation sur des cas concrets en relation avec

I'ON et la CPS, avant d'envisager une diffusion.

3. La mise en place d'une étude détaillée sur les facteurs pris en compte dans les différents

rendements en paddy (agronomique, gerbier, battage...) sur des chantiers de battage pendant

fa campagne de contre-saison (voir protocole annexe 2).

4. La rédaction d'une synthèse sur le battage du riz sur la zone Office du Niger avec I'appui du

CIRAD.SAR.

5. L'organisation, avec I'appui du CIRAD-SAR, d'un programme de formation sur la gestion

techniào-économique d'enireprises de battage sur 10 jours en novembre-décembre (voir
programme détaillé annexe 4).

6. La possibilité d'initier des échanges, principalement sur les problèmes de g^estion et

d'organisation du travail, entre -les AV de l'ON gérant du matériel agricole et des CUMA en

franée. Une première expérience pourrait se faire par I'envoi de deux ou trois responsables
d'AV avec un agent de I'ON une quinzaine de jours à l'occasion du Salon des Foulrages et des

Initiatives Rurales (SAFIR), organisé par les CUMA en Mayenne du 3 au 6 septemb_re 1997.

Un atelier international est orgLnisé pendant ce salon. lls visiteraient ensuite des CUMA et

discuteraient avec les responsables des problèmes de gestion et d'organisation qu'ils

rencontrent. Les contacts sont possibles à I'adresse suivante : Salon des fourrages et des

initiatives rurales, 65, rue de Saint-Brieux, 35042 Rennes Cedex. Tel : 33.2.99.54.63.15.
Fax : 33.2.99.54.63. 1 9.

Vu I'engouement actuel des privés pour le battage, la diffusion de nouveaux modèles de

batteusés (chinoises), t'importance du décorticage artisanal et I'utilisation continue de

motoculteuis, il apparait important que I'ON réactualise en 1997-98 les données sur les

entreprises de travaux agricoies et sur les caractéristiques du parc de matériels motorisés en

service. Ce travail rebvânt des activités de la cellule suivi-évaluation peut-être effectué en

appliquant les méthodes d'enquête mises au point dans la vallée du Fleuve Sénégal par la
SÀeO et te CTRAD-SAR (Voiren bibliographie Havard 1994, SAED 1995, 1996 a et b).
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3. Les autres thèmes de mécanisation

3.1. La mécanisation du repiquage et le labour à plat en rizière sur la zone

Office du Niger
pendant la mission, I'ON et les paysans ont réitéré comme besoins prioritaires la mécanisation

du repiquage, I'amélioration et le maintien du planage.

Les expériences des projets Réta tl 1,2 et 3 sur la mécanisation du repiquag-e du riz.av":l:
repiqueuse manuelle lRRl et sur I'introduction de techniiques de travail du sol moins
r vF.YYv-v-

destructrices du planage, comme le labour à plat en traction animale avec des chary::
réversibles, n,ont pas été'concluantes. ll est certain qu'il est difficile de satisfaire les besoins

des paysans qui veulent une seule charrue pour deux conditions de travail totalement

différenies, sur sol très humide (voire sous eau) ou en ressuyé'

En effet, pour fonctionner correctement (c'est-à-dire éviter les problèmes mécaniques), la

repiqueuse manuelle lRRl nécessite une mise en boue de meilleure qualité, des plan-ls de riz

à repiquer de taille homogène et pas trop grands. Ces conditions de travail sont difficiles à

obtenir auprès des paysans ayant t'n'aùtuOe du repiquage manuel beaucoup moins

contraignant techniquement. L'introduction de matériels de repiquage plus performants

(motoriiés) posera des contraintes techniques (parfaite maîtrise des pépinières, amélioration

àe la quatite'Ou planage et de la mise en boue, fragilité des repiqueuses) et économiques fortes

(investissement coÛteux)

Avec les deux chamres réversibles testées, les résultats suivants ont été enregistrés (Le Thiec

1gg2 et 1gg5). par rapport à la chanue simple de type Rumpstad, la charrue asiatique

réversible (veréoirà claiievoie)de marque Bourguignon (rvq" Nip GM) 9" 10-12" et d'un poids

de 34 kg a montré sa suprématie en travail àn éol trêé humide, mais s'est révélée moins

performànte (inadaptée) en conditions de sol plus dur. Les performances de la charrue

brabanette toume oreille de marque Ebra, modèle TO 36, de capacité 8", d'un poids de 36 kg'

ne sont pas satisfaisantes (mauvaise pénétration, poids insuffisant) en.sol ressuyé. Le. choix

d,une bonne chanue réversible (simple, légère, robuste et peu coûteuse) reste à résoudre' G'

Le Thiec (lgg5ia proposé une àn"rre de-type "tourne sous sep", sur la base du modèle T49

d'Ebra, mais équipé d'un avant-train simplifié à deux roues.

ll est, à ce stade, important de rappeler que les labours pratiqués par les riziculteurs sont

fréquemment de mauvaise qualité (le miec 1gg2 et 1995). Des largeurs de travail de 40 cm

pour la charrue Rumpstad de capàcité nominale 22,5 cm ont été notées. Ceci entraîne la

formation de billons plus ou moins marqués détruisant le planage et favorisant le repousse des

mauvaises herbes sur la bande non retôurnée. De ce fait, les agriculteurs peuvent être amenés

à labourer deux fois accentuant encore I'altération du planage. Dans une telle situation de

mauvaise utilisation de la charrue, I'emploi d'un modèle réversible ne change rienr Les

itinéraires techniques pratiqués par les paysans apparaissent hétérogènes pour les conditions

d'intervention (éiat ciu sol, pâssages simples 
.ou 

répétés, à sec ou en humide). ll est

indispensable dans la poursirite Oè cette étude sur le travail du sol en rizière d'avoir une

meilleure connaissance des pratiques paysannes et de leur impact sur le planage.

L'introduction de solutions simples (repiqueuse manuelle, charrue réversible) n'ayant pas

réussi, il convient de replacer ées queitiôns dans une problématique plus générale 
-s-ur 

les

techniques d'implantatioh du riz irrigué. Ce thème doit faire rapidement llobje! d'une réflexion

approfbndie enire l'lER dans le caàre du pôle système irrigué (PSl) et I'ON à I'occasion des

discussions sur le devenir de I'URDOC. Déjà, la mise en place d'une opération de recherche

IER sur les techniques d'implantation du riz irrigué apparait indispensable. Gette opération

inclut bien évidemment des tnèmes sur le repiquage mécanique et le labour à plat, mais aussi
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sur le semis en prégermé sur boue, le travail du sol aurepiqueuses et de "prototypes" de charruàr réversibni aréalisés dans le cadre Oe id programme.

motoculteur... Les tests d'autres
traction animale pouraient être

3.2. Le transport
Le transport (bois, paddy, paille de riz, batteuses, décortiqueuses) est réalisé en très grandemajorité par les ânes. Quelques tracteurs et motoculteurs sont aussi utilisés. La demande esttrès forte pendant la commercialisation du paddy *r ùr ûansport"u6 viennent d; h régionde san avec leurs charrettes et leurs chevaux. ll est très important de faire ressortir ce fortimpact du transport en traction animale sur la prooultiôn rizicoie oani l, 

=on" et d,approfondircette question avec |introduction des motocuiteurs.

3'3' La recherche et f'enseignement en mécanisation agricofe
L'IER n'a pas, ni en poste, ni en formation, de chercheur spécialisé en mécanisation agricole.ll ne peut donc initier, sans appui extérieur.pour les quelques années à venir, de recherchesdans le domaine, malgré des bêsoins importânts régufièrement posés : relation entre battage,transformation et qualité des céréales commercialisàes, t""11iq,i"s o;implantation du riz inigué,effets du travail du sol en traction animale en zone cotonnière.
Dans la restructuration mise en place dans le cadre du plan d,action du Ministère duDéveloppement rural, l'lER ptn'd en 

"-["tg" u ïssion recherche, expérimentation,mécanisation agricole, bioénergie (Diallo 1995), î'"rt+-oirà 0", actions àévolues à la Divisiondu Machinisme Agricote (DMA) aitueile.
Dans I'organigramme retenu pour la Direction centrale de I'Aménagement et de f,EquipementRural (DCAER), la division'de l'Equipètgn,_ryral (infrastructurés rurales et machinismeagricole) reprend une partie des activitei de la DMÀ sË pàse donc la question de l,articutationdes activités entre ces deux structures qui, normalemeni, ne devrait pas poser de problèmes,le volet recherche pouvant incomber à i'lgR.
Le Directeur général de l'lER (le Docteur oumar Niangado) précise que pour plus d,efficacité,il conviendrait au préalable oe'oeRnir une potitiqu" nàti6nàË en matièrà od machinisme ag1c'etenant compte des besoins spécifiques pâr régibn (oiaùo i ggsl. c,est un domaine où le clMD-sAR peut apportel ses comËetences (darticipâtiori poui l" *rpte de ta FAo en 199s et 1996à des études sur les politiques et straiegiài'oe mécanisation en Guinée et au Zaïre).
La rencontre avec l'lPR, en restructuration (rattachement à l'université), a été initiée pourdiscuter des relations entre I'enseignement et. les progi"rr"r îàrilor", de recherche-développement, et pour faire une coniérence sur la traètioi animale ei Rfrique Francophone.cette conférence a permis de montrer aux étudiants f+oô participants) ei à, 

"orp, 
enseignantun ensemble de facteurs déterminants dans le.dévelobp"riènt oé a trâction animale, et d,effetsconstatés par son introduction {ans I'exploitation âiri"ài". un autre ôgectif visé était deprésenter cette forme de mécanisation bi'en implanté"e 

", rrl|"[ autrement qu,au travers desmachines et des animaux de trait.

De cette journée, it ressort que. : i) chaque étudiant envoyé .a l'oN ooit ctre suivi par unenseignant, ii) une journée de présentation de I'unité oe iecnerche-développement de l,officedu Niger pourrait être organisée.chaque ànnée pour les etuoiants de dernière année enagronomie dans le but de mieux cibler { nrenat"t'l"s fuùi:. stagiaires àccueillis, iii) l,lpR, enphase de restructuration, pourrait réfléchir, pour Èi- etuoiànts oe àernière année, àI'organisation d'enseignements dans tes regions en relation avec des structures et projets de
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développement agricole et iv) au vu du contenu de la conférence sur la traction animale, l'lPR

réaffirme sa demànde d'appui à I'enseignement en mécanisation agricole, qu'il a déjà formulée

il y a quelques années au délégué CIRAD en visite.

En résumé, l'lER a besoin de former quelques chercheurs dans le domaine de la mécanisation

agricole, et l'lpR a besoin d'appui pour améliorer cet enseignement. Le rapprochement de ces

deux structures, et la recherche d'appui extérieur, pour la prise en charge de la formation de

quetques jeunes agronomes semblent nécessaires.
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5. Déroulement de la mission

Mercred i 12 fêvner : Voyage Montpellier-Bamako (Accueil Mr. Yacouba Coulibaly, URDOC)

Jeudi 13 février : Katibougou
* lpR : Mr. Tahirou Traoré, Directeur ; Mahamoud Fomanta, Directeur des Etudes ; lssa

Dembélé, Pédologue
* CIRAD : Mr. Michel Vaksman

Vendredt 14 février : Niono
* Voyage Bamako-Niono
* Discussions programme avec Raphaele Ducrot
* Préparation restitutions aux Associations Villageoises

Samedi 15 février : Niono
* Restitution des résultats de I'activité battage aux AV de Ténégué et Sériwala en

présence des agents du CPS concernés (Aly Moro)

Dimanche 16 février : Niono
* Analyse données sur village Werekela et le GIE Danaya, fq!9
* Etude projets d'investissement en batteuse des AV avec le CPS

Lundi 17 février : Niono
* ON Niger : Mr. Coulibaly, Directeur de zone
* AFON : Mr. Diré, responsable
* Visite chantier battage votex Ricefan

Mardi 18 février : Niono
* AAMA : Mr. Gaousssou Touré, Directeur
* Visite d'une forge dans un village
* Chantier de battage avec une Twinfan
* Restitution résufia1s étude battage aux agents de I'ON et du CPS

Mercredi 1g février : Restitution résultats battage GIE Danaya et AV Wérékéla

Jeudi 20 février : Ségou, Bamako
" Voyage Niono-ségou
* ON :-tvtr. llias Goro, Directeur DADR ; Oumar Berthé, Responsable Suiviévaluation ;

Kindo, Responsable vulgarisation
* Voyage Ségou-Bamako
* CFD : Mr. Dominique Delacroix

Vendred i 21 février : lER, Bamako : Mr. Bino Témé, Directeur Scientifique

Samedi 22 fêvrier : Voyage Bamako-Paris

Dimanche23 février: Paris (SIMA)
* FNCUMA : Mr. J.F. Vaquié
. FNETARF : Mr. Christian de Corbiac, Secrétaire général

Lundi 24 fêvner : Paris (SIMA)
" CIRAD-SAR : Gérard Le thiec
* EBR/A : Mr. Caillemer
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6. Annexes

Annexe 1 : Les restitutions aux opérateurs suivis

eue ce soient les paysans, ou les opérateurs, leur objectif est d'obtenir un produit battu propre

et ensaché en sortie de batteuse, avec un minimum oê padgy dqns la paille et sous la machine'

C,est la principale raison qui ps ôriente aulouiJ'nui u"Ë la Twinfan au détriment de la Ricefan'

lls estiment qubvec la Ricefan, les femmeb et bs conducteurs détoument trop de paddy à leur

détriment car ils ne peuvent tôuiours iontrôler I'ensachage qui suit le vannage généralement

effectué le lendemain du battag'e. Les paysans sont prêts à payer plus cher pour ça'

AVA

La présentation des performances techniques et économiques par batteuse apporte à I'Av des

informations complémentaires et lui permet de mieux connaitre ses machines, car en les

achetant, aucune information ne tui avàit été donnée comme ce fut le cas avec les Ricefan par

ARPON. Les responsables de cette AV, en très bonne santé financièrement, sont très ouverts

"ui 
propositions d'appui pour res aider à encore améliorer leur gestion.

Le passage au battage mécanique leur.. f?it réduire la taille des gerbiers de 3 à t ha, afin de

réduire la fatigue des mano"uui"r, garder.la machine à la même ptace= pour tout le gerbier et

de réduire les pàrt"r par piétinemànî sous le gerbier. La préférence de I'AV va aux Twinfan car

cette batteuse supprime le vannage et fait I'ensachage'

L,AV a acheté une nouvelle Twinfan en novembre 96, en remplacement de deux Ricefan'

Les résultats obtenus (pages récapitulatives des performances de I'entreprise) à partir des

simulations effectuées sur la base du remplacemeni de deux ou trois ricefans par une twinfan

sont résumés dans le Tableau 5 et détaillées Figure 4a, 4 b et 4 c'

AVC

Les paysans expliquent les faibles performances journalières des batteuses à cause de

détournements importants (supervision insuffisante êt retard important dans le paiement des

manoeuvres et des conouctelË). pour ta campagne d'hivemage 96, les rendements joumaliers

ont encore été plus faibles, car les manoeuur"r, 
-prir 

en chargé par les paysans, n'avaient pas

I'habitude de ce travail.

En perspectives, l'AV envisage d9 qempla.cer progressivement les Ricefan par des Twinfan

équipées de moieurs hatz, ôil a défaut d'equiË"r ies Ricefan de vanneuses. Si I'AV ne peut

assurer l,ensemble du oattaôé t", r"*breb,'elle f"ra appel à des privés, mais ces derniers

verseront 10 % de leurs recettes à I'AV'

GIE F

ce GIE a acheté une batteuse chinoise (4 300 000 Fcfa) en novembre 95 car le vendeur lui a

accordé des facilités de paie,ment (1 million au comptanti et le reste en deux tranches à verser

après la campagne de battage. ll ne_pouvait acheier oé twinran car elle est trop chère et ce

GtE ne poruâit 6ntenir oe crëoit ou Fbv, ni de la BNDA car I'AV du village est très endettée'

Ce fort endettement est la raison de taux de prestations {e battage supérieurs dans ce village :

1oo/oen gs, pùir g % en g6 pour les Ricei"n, l2o/o en95, puiJ11 7o€n 96 pour les Twinfan

et les chinoises. Le GIE reverse 30 % deses recettes à I'AV. Pour ce GlE, les frais de battage
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sont calculés sur le paddy issu de la sortie produit battu. Le. paddy qui tombe devant la pailleet qui reste sous la machine est vanné par ies r"rùèi,'mais non comptabifisé dans les fraisde battage.

La situation financière du GIE étant bonne,.il envisage d'acheter une Twinfan, mais pas uneautre chinoise car il rencontre trop de prooiem"r iuàïrèlr. qu,il a acheté.

AVE

L'AV E' suite à un contrat de remboursement de ces dettes sur cinq ans avec un huissier, arécupéré en juillet g6 ses machines saisiés en.février ô0, m"is elles étaient en mauvais état.ce contrat stipule que chague exploitant 
.paie eo rô/ân et les recettes du battage sontentièrement versées à I'huissier apres déduction des rraË àe battage. euatre des six batteusesont été réparées, mais deux sont tombées-en panne penda+]i *îpàgn" de battage del'hivernage g6' L'AV a eu recours. à des priùer qli oniuËire eo % d; Ëis recettes. pour tesréparations des machines pour la prochâin" gmpagne, l'AV va demander un devis à unmécanicien et espère obtenir un cré'dit poui res financer.

En fin de campagne, le chargé des batteuses fait une restitution (nombre de sacs battus, détaildes charges payées et des lecettes; en assembrée gé*iâ" de rAV.
ce nouveau bureau de I'AV souhaite un appui pour mieux s'organiser pour cette activitébattage.
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Twinfan
Twinfan
Ricefan
Ricefan
Ricefan
Ricefan

Liste et caractéristiques des batteuses Votex
444
A43
442
441
A40
A39

Liste et rémunération du personnel
Président
Trésorier
Secrétaire général
Magasinier
Responsable gasoil
Comptable
Rapporteur

Chargé frais battage
Dépanneur
2 conducteurs Twinfan
4 conducteurs Ricefan
16 manoeuvres Twinfan
24 manoeuvres

AVA

1994
1991
1985
1984
1984
1984

20 000 Fdalan
150 000 Fcfa/an
150 000 Fdalan
150 000 Fdalan
50 000 Fcfa/an
75 000 Fdalan
50 000 Fcfa/an

50 000 Fcfa/an
5 Fcfa/sac battu

22,5 Fdalsac battu
25 Fdalsac battu

12,5 Fcfa/sac battu
15 Fcfa/sac battu

325 16 341

Quantité battue (sacs/an) 26 821 437 27258

Quantité battue (sacs/iour) 83 27
Xiv gS CSC 96 T

5,34 3,24
4,90 2,08
4,07
5,37
1,88

103
107
64
65
61

57

25
32

0
0
0

eoa 276 8084

Twinfan A43 8433 161 8594

Ricefan A42 3013 0 3013

Ricefan A41 3205 0 3205

Ricefan A40 2200 0 2200

Ricefan A39 2162 0 21

Revenu
o/o

I 414 659
10 016 560
2812131
2991 812
2 053 035

3 150 378
1 786 370
1 195 730

647 877
583 637

6 264 281
I 230 190
1 616 401
2 343 935
1 469 398

10,00% 3,35%
10,00o/o 1 ,78o/o
8,00% 3,400/o

8,00% 1,730/o

8,00% 2,270/o

66,540/o

82,17e/o
57,480/o
78,340/o
71,570/o

Twinfan A44
Twinfan A43
Ricefan A42
Ricefan A.41

Ricefan 440

ffi811 21 558418 73,56%

CpS. Evotution des sup€ficss et rcndomonts : 93-94 (369 ha à 6,8 Uha ); 9+15 (369 ha à 7 Uhâ) ; 9+96 ('t34 he à 5'3 Uha)

Enquête prductsur URDOC : 9+96 (6'32 UÏa)

Le paddy est valorisé à un prix moyen de 145 Fcfa/kg (vente en mai-juin en période de soudure)

Pour la campagne hivernale 1995-1996, la CPS compte 28 623 sacs

soit un produit de 2441g gg5 (115 fcfa/kg), des charges de 8 966 025 (dont 3 207 400 fcfa d'amortissements)

L'amortissement est linéaire : moteur (2}o/o sur 5 ans), carcasse (1oo/o sur 10 ans)

3 A42 A41 A48 -------ôE9.
Total

50 765

pièces détachées/réparatic z2zgoo 271 170 699 610 112 950 219 356 22000
personnet 1 020 415 1 089 670 361 530 384 630 263 940 259 440

structures/divers 186 414 201 315 71925 76 520 52 510 51 614

Amortissements 1248333 0 0 0 0 0

^L^--^-r:-^-^:À.,A^ D21 4^R n O 0 0 0

701 001
1 il7 446
3 379 625

ilo 298
1 248 333

231 146
lr.rlli1l9l7ù lllldlllrlEl 9a, ev I r-v -
Ta,a, q lqnT-{ 78Ê 36s @7 BB0 583 645 383 819 7 747 849

Charoes en Fcfa/sacs
284

Résultats des suivis
des performances

Hivemage 95/96
Ko/h Sacs/h tlli ______flna

Contre-saison 96
Ko/h Sacs/h H/i T/ha

Twinfan A.44

Twinfan 443
Ricefan 442
Ricefan 441
Ricefan 440
Ricefan 439

1 290 16,20 6:2 4,30

1 160 14,50 7:20 4,60

930 11,60 5:30
996 12,50 5:13 3,77

913 11,40 5:20
815 10,20 5:30 3,66

685 9,80 2:30

732 10,40 3:50
1,8
2,8

ON RES.WBI



AVC
Liste et caractéristiques des batteuses VotexRicefan C36 En 1990, Renouvellement moteurs Cg6, C3Z, C3g, C3g

S00 000 Fcfa/machinec37
c38
c39
c40
c41

1982
1982
1 982
1982
1990
1990

Ricefan
Ricefan
Ricefan
Ricefan
Ricefan

Liste et rémunération du personnel
10 membres AV
2 membres comité de surveillance
1 Magasinier
Dépanneur
6 conducteurs Ricefan
36 manoeuvres

Situation financière

450 000 Fcfa/an

5 Fcfa/sac battu
25 Fcfa/sac battu
15 Fcfa/sac battu

1 500 000 Fcfa
1 500 000 Fcfa

L'AV doit rembourser une dette de 2l millions de Fcfa, rééchelonnée sur 3 ans (1996-1ggg)La situation est la suivante : 3 millions remboursés en juin g6. ll reste 11 millions (oulgl)et 7 millions (04/gg)

Pour la campagne hivernare lggs-1gg6, ra cps compte 13 000 sacs (1 064 T)soit un produit de g 886 320 (120 fcfalkg), des charges de 4 g01 szz (dont 2 0'6s 200 d,amortissements)

Quantités de travail Hiv 95 CSC 96
Jours travaillés 394

13 789
35

86
2 546

30

480
16335

34

Quantité battue (sacs/an)

Sacs battus/machine Ftv 9s CSC 96
Ricefan
Ricfan
Ricefan
Ricefan
Ricefan
Ricefan

c36
c37
c38
c39
c40
c41

2282
2711
1812
2260
2709
2015

63
678
147
754
623
281

2345
3389
1959
3014
3332
2296

35
34
35
31

39
37

21
36
25
30
30
23

3,30
2,77
2,10
2,74
2,59

Résultats éconorniques

Ricefan Ca6Ricfan Cgl
Ricefan C3g
Ricefan C39Ricefan C40
Ricefan C41

1 969 846 484 517 1 485 329
2881 014 438 063 2442951
1 651 487 408 855 1 242692
2545342 396 690 21486s22829522 420028 2409494
1 941 637 322769 1 618 868

75,40o/o 8,00%m

83,39% g,o0% 
1

84,79o/o 8,00% 1,2ZVo
75,24o/o 8,00% 1,gB%
84,42o/o 8,00% 1,ZSo/o
85,16% 9,00% 1,1go/o

13818848 2470922- 11 347 s26

c37 c38 c39 c40 c4159 317
160 590
263 994

600
0
0

84 660
24 070

328 734
600

0
0

44480 79786 73279 54 913Pièces détachées/répa rations
Personnel
Structures/divers
Amortissements

151 720 38 250
212 062 278 043

600 600
00

19 050 28315
327 100 238 753

600 600
00

396 435
421 995

1 648 686
3 600

0
0484 501 438 064 408 862 396 679 420029 3225U 2 470 716

Hivernage 95/96
Sacs/h Hli T/haRicefan Ca6

Ricfan C37
Ricefan C3g
Ricefan C3g
Ricefan C4O
Ricefan C41

558 7 b:S4 4,g0
859 12,2W
563 8,00 4:ZE 2,41517 1,40 3:1g Z,Oz609 8,TO 3:29 2,g2458 6,50 4:30 Z,Zs+45 6,30 3:40 2.16
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AV Village E

Liste et caractéristiques des batteuses Votex
Ricefan 29 bis 1990
Ricefan
Ricefan
Ricefan
Ricefan
Ricefan 28 bis

Liste et rémunération du personnel
Président
Trésorier
Secrétaire général
Magasinier (chargé des approvisionnement:
Responsable gasoil
Responsable batteuse (mécanicien)
Rapporteur

Moteur renouvelé en 1987
Moteur renouvelé en 1987
Moteur renouvelé en 1987
Moteur renouvelé en 1987

En raison des difficultés de l'AV, aucun membre du bureau n'a été rémunéré

0 Fdalan
0 Fclalan
0 Fcfa/an
0 Fdalan
0 Fdalan

75 000 Fcfa/an
0 Fcfa/an

28
31

29
30

1 984
1 984
1 984
1 984
1990

6 conducteurs
36 manoeuvres

25 Fcfa/sac batt
15 Fcfa/sac batt

Quantités de travail Hiv 95 GSC 96 Total
Jours travaillés
Quantité battue (sacs/an)
Quantité battue (sacs/jour

420
17 569

42

0
0

ERR

420
17569

42 Rdt battage (Uha)
Hiv Gscffichine Hiv95 GSCgÊ------Jota!

2,48

2,94
2,86
3,39

u
35
41
40
52
49

0
0
0
0
0
0

2359
25il
2715
2609
3639
3693

Ricefan
Ricefan
Ricefan
Ricefan
Ricefan
Ricefan

29 bis
28
31

29
30

28 bis

2359
25æ
2715
2609
3639
3693

Trois systèmes de récupération des frais de battage : 1) sac paddy pesé, 2) rtz pesé (200 fcfa/kg)

3) en espèce (100 Fcfalkg)

Résultats économiques Revenu en o/o Production
Produit Cnarges Total % Produl

Ricefan 29 bis
Ricefan 28
Ricefan 31

Ricefan 29
Ricefan 30
Ricefan 28 bis

1 714 522
1 975 311
2 087 055
2 027 520
2 782 080
2 835 955

401 100
453 585
458 965
439 755
61 0 001
625 91 3

1 313 422
1 521 726
1 628 090
1 587 765
2 172 079
2 210 042

76,610/o
77,040/o
78,010/o
78,310/o
78,070/o
77,93Ve

8,00%
8,00%
8,00%
9,00%
8,00%
9,000/o

1,870/o

1,840/o

1,760/o

1,744/o

1,750/o

1.770/o

Total

Oétail des charses lZg nis n 31 29 3029!e Total

Consommables
Pièces détachées/réparations
Personnel
Structures/divers
Amortissements
Charqes financières

71 il8
73 120

256 732

84 703
73 120

295 782

89 250 68 255
56 620 68 245

312 515 303 600

105 013 1 18 059
87 360 83 120

416 588 424 655

536 828
441 585

2 009 872
0
0
0

608 9s1 -----1625 8U 2 988 285

Charoes en Fcfa/sacs 170 178 169 169 167 169 170
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Ricefan
Chinoise

GIE F

Liste et caractéristiques des batteuses Votex
1 1gg3 1 300 000 Fcfa au comptant avec vente riz2 1995 21 novembn 4 330 000 Fcfa en quatre tranches

Llste êt rémunération du pelsonne, (1 millions au comptant' 2'4fiilliois-fin février 96)

2 charsés comm"r;hrËtiJ;' p;s de personner du Gre ,.erunero 
""téTàor,1p0"ogî"24lo4 

et 500 ooo l€ 11/06)

Magasinier Le rembourcement o" rt"n"t J"l" Uatteuse cfiùôisl prime
chargé des frais de battage A partir de lhivemage ss, 4 peÀonnes payées à 40 0oo Fcfa/an chacuns

2 conducteurs
14 manoeuvres

25 Fcfalsacs battus
15 Fcfa/sacs battus

Quantités de travait Hiv 95 CSC 96 Total

Quantité battue (sacs/an)
103

7 085
69

103
7085

69 Rdt battage (Uha)
Hiv Gsc

Hiv 95 CSC 96 -otal
Ricefan
Chinoise

297 1

4114
0
0

2971
4114

Résultats économiqueE Revenu
Total

êtr o/o production
Prix facturé Prix revient

2 854 368 411 365
4 735 584 5 21 5 495 479 911
7 589 952 5 626 860 1 34o/o

Les recettes ont été vendues en dz décortiqué entr€ 17o el22o Fcfiâ (110 à 137 Fcfe pour rê paddy)
Les calculs des r€cettes ont été faits à un prix paddy moyen de 120 Fcfa/kg
sur le produit total' le GIE a versé 3oga a r;nv iz zaô ooti rca environ). Le prix de revient réêl pour cettre campagneest de 1 1,75%, soit un déficit de 320 0OO FcfE environ.

Détail descharges - E TotalConsommables :
Pièces détachées/réparations 1 6ZsPersonnel 341 930Structures/divers 0Amortissements 0

0

1 19 065
225 160
534 398

0
4 330 000

0

186 876
226 785
876 328

0
4 330 000

0
total 5 619 989
Charges en Fcfa/sacs 793
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Liste et caractéristiques des batteuses Votex
Ricefan B4 1995

Liste et rémunération du personnel
Président
Trésorier
Secrétaire général
Magasinier
Responsable gasoil
Secrétaire contrôleur
Rapporteur
Chargé de batteuse
Mécanicien
Chargé de crédit
1 conducteur
6 manoeuvres

GIE village B

Fcfalan
Fcfalan
Fcfalan
Fcfa/an
Fcfalan
Fcfalan
Fctalan

725 000 Fcfa/machine occasion

Rdt Battage (Uha)
3,67

Fcfa/sac battu
Fcfa/sac battu

Hlv 95 CSC 96 To!4
Jours travaillés
Quantité battue (sacs/an)

78
3546

19
640

34

59
2 906

49

Résultats économiques

- 

Revenu en o/o Production

Produit Charges Total % produit Prix facturé Prix.rqYlqt

Hivernage
Contre saison

ffi4zoz4 'a 441738 63,11vo 8'00% 2,95u/o

498 186 151 953 346 233 69,50% 8,00% 2,44%

Total

Détail des charges 84
Consommables 97 360
Piècesdétachées/réparatior 120550
Personnel 105 382

Structures/divers 672 000

Amortissements 0

Charqes financières 0

Total 995 292

Charoes en Fcfa/sacs 281

Le produit a été calculé avec un prix de vente

du paddy de 130 Fcfa/kg environ

Les charges à payer à I'AV, soit 672 000 Fcfa

sont incluses dans le prix de revient

Résultats des suivis
des performances

Hivernage 95/96
Ko/h Sacs/h H/i T/ha

Contre-saison 96
Ko/h Sacs/h H/i T/ha

Ricefan 84 Aql 9,25 4:28 3'00 S+g 7,83 4:16 3,67
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Privé

Liste et caractéristiques des batteuses VotexRicefan BgRicefan 86

Liste et rémunération du personnet
Propriétaire
Chargé de I'approvisionnement (frère)
Mécanicien
Dépanneur
2 conducteurs (fils)

du viflage B

1 990
1 993

25000 Fcfa/campagne, plus cadeaux

Quantités de travail Hiv 95 GSC 96 fotalJours travaillés
Quantité battue (sacs/an)
Quantité battue (sacs/iour

80
3 145

39

11

519
47

91

3664
40 Sacs/jour

Hiv Csc
Rdt battage (Uha)

Hiv Csc
Sacs battus/machine Hlv 95 CSQQ6 fotat
Ricefan
Ricfan

B6
B3

1502
1 643

519
0

2021
1 643

Résultats économique- Revenu

Total
en Vo production

Hivernage 83 683 6s8
841 180

8,00% 3,gg%
q'Q0% 2,610/o

1 364 555
1 247 572

680 897
406 392

2 612 12J 1 087 2e
0

454 477
0,00% 0,00%
8,00% 0,160/o

0
463 615

0
I 138

3 075 742 1 096 427 1 9?9 315

Le produit a été calculé avec un prix de vente moyen du paddy de 132 Fcfa/kg.En comptant les 20% des recettes à verser à t'AV(soit 614 oob Fcfa), le prix de revientest de 4,45o/o, soit un revenu de 1 362 31S Fcfa.

gétait descharges - ffi
Consommables 12 385 54 353
Pièces détachées/réparations 600 9gs 276 6TsPersonnel 6Z S00 g4 S00Structures/divers 0 0Amortissements 0 0
Charges financières
Total 680 880 415 528
Charges en Fcfalsacs 337 253
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Exemples de simulations de scénarios de remplacement de batteuses pour I'AV A

Dans les Figure 4a,,4bet 4c sont repris les pages récapitulatives des performances techniques

et économiques simulées de trois scénarios

- Figure 4a : situation actuelle (4 Ricefan, deux Twinfan)

- Figure 4b : une Twinfan remplace 2 Ricefan. La page des performances de la nouvelle

Twinfan est Présentée.

- Figure 4c : une Twinfan remplace trois Ricefan. La page des performances de la

nouvelle Twinfan est Présentée.

Figrure 4a : sj-mulation des performances Lechniques et économiques

d.e Ia situation actuelle de 1'AV A (1995)

25

vill
Machines
priEes en compte

Année
Acqulsltion

Bllan économlque 1996 . rvso

Prodult Charges Revenu
en % prt

Pilx faauré |

'UUGUUN
Prlx revlent

Batteuse Votex Twinfan
Batteuse Votex Twlnfan
Batteuse Votex Ricefan
Batteuse Votex Ricefan
Batteuse Votex Rlcefan
Elal.larrco ïlrrlov Rlnefrn

Af4
A43
MZ
A41
440
À1S

1994
1991
1905
1984
1984
1984

-9 

361 2æ 3149244 6 211 :,58t

10 t}3l lm 1 824 ffi8 B 207 032

27ææ2 1214167 1 5./3 835

2 951 040 661 173 22ææ7
29û4ffi 593 512 I 4Sl988
2s14874 389 820------l-825 054

1U,l.rJ%
10,m%
8,00%
B,m%
8,m%
B.m%

3,5bY{t
1,420/0

3,487o
1,79olo
232%
1.ffiYo

s33% 2.flJYo

Quantité battue (sacs/an)
Superfrcies batlues (ha/an)

26 838
497
83

438
15
27

0
0
0

27 276
512
trl

ffi2235tr1 1

Frais financiers 251 250 321o/o

frais divers 9U0 0,01%

Consommables 708 380 9,O4o/o

Réparations 1 554 434 19,850É

Personnel batteuse 3262137 41.65%

Personnel entreprise 831 381 10

ri;Ë;;;; _ __9 I 1:f :Pl
Magasiniel 150 000 0 150 000

ÈeslonsaUle gasoll 50 000 0 5U 000

Comptable - 75 000 0 75 m0
Rapporteur 50 000 0 50 000

Trésorier 150 000 0 150 000

Secrétaire génÉral 150 000 0 15U 000

Président 20 000 0 20 000
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Figure 4 b : simulation des performances technico-économiques liées au remplacementde deux Ricefan par une Twinfan

antité baltue (sacs/an)
276

26 E40

495
97

16

438
15

0
0

0

292
27 278

510
93

6 246 948
4 529 674

facturê moyên tO,OOlt

Les performances technico-économiques de la nouvelle Twinfan

n:.|ôùi!l,dê *?re.ll Galcul des charges annuelles ',. :' : : Glilcllilril*mri: a.^rrr^
Tota provistons âmortissement - 000î60

Fraas f-inanciers 410 Blg
ffelb,'dpôË, .. ...,,r,. ., :,,,,,,',,.;,':.,i:;,:i.;,1'. 

:1,,. . ' 
: :i6;,

Consommables M4 gZE
Réparatlons 1S0 OOO
Personnel batteuse 659 699
Personnel entreprise i64 134

ùnrorï|fiË$ont

5

I
0

5.1
Nombre lolal iarrrc ;J.Û:ConrOmmrba-
D6blt:thâtrnlarri 58 rotat charses -Zsffi

iti00f
.,,1200
,,-,,Êro,

tiiif[o'
iilSûtÀ

8s;oo*
79

:tlcul trrlr fln.îetrn {orltr mtEhtn.rt
Èlontant finsncernent,,. ..- 

= - . _.,;1ftf,1ffi
Année, flnancrmÊn!:;, ,1 

: 
, ,., :i,,,,,, i:,,, ,tgga

Appott,pËnônnel: ii,: i::.; ::t':::.: .::r ,t;001ô,
Montant prêt 6 OOO 0OO
faux.intÉrtt, . ..,'.',.,,.:: '..'' i,,t ,,, ',., ô,0*
DUfêe. ,, " .. , . .,,. i , .:: .: '::.. ,.': :: ...1

Annuitês 3 410 g13
Mettant Intêrêt gZ1 621

ueorr norarre en sacs 15,00 10,37 

- 

tz.gt

J1|||9Ëi'09mêÊin8va||:i:l:::'i]:.,....;;......

1elrï-travalLqeçIine 6,19 3,48 l.so

Lct conlommailonr
Gasoil (l/h) 1.3i
Gasoil (l/an) ôs2 rq?efe temps !o!a!e o,tE or52 o,1O

0?52',! ,,0,iô,;, . ,1 ,,,O1!5
,, ::,:,1', . :;O,gO

tubrifienrs (t/h) O,O6t
-ubrifients (Uan) )) 1r
tlombre filtres/an

-r orrronntl , -ilomEîiil
Nombre sacs/j
{ombre sacs/campaene S3gS,30 O.OO o oo

0
D

121 169
538 530

0
0
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0O 359.02
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Figure 4 c : simulation des performances technico-économiques liées au remplacement

de trois Ricefan Par une Twinfan

an ll Productlon
Prlx facturô lPrlx rovtcntMachinee

orlees en compte
Annôo

Acqultltlon
Blt|n aconomlqu. 1896 rrtc

Prodult Ghergcr Rcvcnu

Brttrutr Vottr Trylnfrn
Brttoutf votox Twlnten
B.tteura Votrx Rlcrfen
BettcutrTulnfln 

,

i,,ri.â ,:..

.'râ4tl .

.,.,'. i',,

:1904
rgrl
ioas
tgft

93€f 2oo 9145222 6211 978

10 031 1oO 1 824 044 I 207 050

2 788 002 I 214 158 ',l 573 844

8 766 46E 9222941 5 543 527

000
ooo

10,00%
10,00%
8,00%

10,00%
0.00%
0.00%

3,369|
1,82%
3.4816
3,68%
0,00%
o-oo96

tffir.os f e,Ez% 2,59L
lllan Ôconomlquo onremble rnach ll|el ou rrs r rw - - '- --- - - --- --

299
26 841

495
90

t6
438

15

315
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510

Prix fecturâ moy€n 10'00%E 766 468
3 222 941

Les performances technico-économiques de la nouvelle Twinfan





Annexe 2 : Les relations entre les différents rendements pris en compte

Dans les premières phases de cette étude, les rendements pris en compte ont été le rendement

agronomique et le rèndement nattage, sui la.base du nombre de sacs battus comptés dans le

calcul des frais de battage. Or une ànagse plus approfoldie montre que ce rendement battage

ne prend pas en compte les mêmes éléments suivant les batteuses et les AV. Ceci explique

ôÀ Frrti" Ës différencàs importantes constatées entre ces deux rendements, mais il convient

de le vérifier Plus Précisément.

De plus, les différents opérateurs de battage et les. paysans mentionnent toujours des

détoumements importants par les femmes et Ës conducteurs dans le cas du battage avec les

Ricefan, car le produit battu a besoin d'être vanné avant d'être mis en sac. Cette opération n'est

généralement pas faite le jour même par les femmes ; elle se fait rarement en présence du

conducteur de la batteuse qui ne peùt ainsi vérifier les quantités battues. Cette difficulté à

contrôler les quantités battues est la raison avanée par les paysans pour expliquer leur choix

vers la Twinfan avec laquelle le paddy est mis en sac au moment du battage et le vannage est

quasi inexistant.

pour mieux appréhender les questions de qualité du battage avec les différentes machines, et

assurer un conseil 
"pproprié, 

il est nécàssaire d'évaluer plus précisément les éléments

composant les différents rendements.

On retiendra trois types de rendements :

- le rendement agronomique mesuré au champ

- le rendement gerbier égal au rendement agronomique moins les pertes au champ à

la récolte et à la mise en gerbier

- le rendement battage égal au rendement gerbier moins les .pertes" par égÉnage.sous

le gerbier, les imbattus Oâns la paille, et teJOitrérentes pertes sous la machine qui sont

vannées êt re"upérées par les femmes (voir Figure 5 pour les calculs).

Lors de la mission, les paysans estiment les "pertes" (produit récupéré et vanné par les

femmes) comme suit :

- sous le gerbier entre 2 et 4 o/o pâr égrenage et piétinage (B sur la figure 5)'

- sous la machine entre 10 et 15o/o avec la Ricefan et entre 2et4o/o âYêG les autres

batteuses (D + E sur la figure 5).
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Rendement agronomique = Ra

Rendement gerbier = Rg = Ra - n

Rendement battage théorique ,= Rb-
Rb=Rg-B-C
Rb=F+E+D

Figure 5 : Las relations entre les rendements agronomigues,
gerbier et battage

Pertes au champ, à
la récolte, à la mise
en gerbier

"Pertes" sous le gerbier par
piétinage et égrenage

Pertes liées au fonctionnement de
la machine non récupérable par
les femmes : grains enfouis dans
le sol, grains de paddy non battus
dans la paille

Grains paddy issus sortie produits
battus
- ensachés (twinfan, chinoise)
- vannés et ensachés (ricefan)

"Pertes" en grains autour de la
machine récupérables par les
femmes

Grains évacués (projetés) vers la sortie de la
paillle

- issus ventilation (twinfan, chinoise)
- issus ventilation batteur sur ricefan

Le décompte des sacs servant au calcul des frais de battage - O

Soit P la part revenant aux femmes qui effectuent le vannage, e se décompbse oeplusieurs manières suivant les batteuses et les propriétaires des machines.

1).O=F+E

2).O=F+E-p

3).Q=F



Annexe 3 : euelques normes de fonctionnement des machines agricoles

Les normes de fonctionnement des matériels agricoles varient en fonction des matériels et des

conditions d'utilisation. En absence d'informatioîs précises localement, des normes élaborées

dans d,autres situations sont utilisables pour montrer des tendances, évaluer des ordres de

grandeur. ll faut rester prudentluânt'a h précision et à la fiabilité des informations et résultats

obtenus en utilisant ces normes.

1. Durée de vie des batteuses

La durée de vie des batteuses peut s'exprimer en années, entre 5 et 10 ans, ou en heures,

entre 3 5OO et 7 000. cette duréà de vie permet de calculer I'amortissement annuel ou horaire

de la machine.

2. Le montant des réParations

pour estimer le montant des réparations des batteuses, on prend s_e$rqtgment un coefficient

exprimé en pourcentage du prii d'achat sur la durée de vie, entre so et 100 o/o. Bien entendu,

ce pourcentage est fonction oe ia qualit9 de la maintenance, des coûts de la main d'oeuvre

spécialisée, dés prix et de la disponibilité des pièces détachées.

Sur la zone Office du Niger, l'existence d'un atelier de fabrication (AAMA). assurant

l,approvisionnement en pièces détachées, ayant aussi formé des mécaniciens, et la relative

simplicité des batteuses votex utilisées font que I'on peut choisir un coefficient de 50 o/o, êtr

abs'ence de connaissance précise sur les coÛts des réparations'

pour les opérateurs suivis, les coûts de réparations sont connus pour l'année suivies, mais pas

poù,' les ànnées antérieures. Ces chiffres, étant très variables d'une année sur I'autre, ne

peuvent être extrapolés sur plusieurs années'

euand on prend un coût de réparation de 50 7o sur la durée de vie pour une batteuse de

2 1OO 000 Fcfa amortie en 7 ans, le montant annuel moyen estimé pour les réparations est de

(2 1OO 000 x 50 %):7, soit 150 000 Fcfa/an'

3. Les calculs cle consommation en carburant et lubrifiants

pour la consommation en carburant, on peut utiliser deux méthodes utilisant chacune la

puissance du moteur :

Dans la première on prend un coefficient moyen tirés de suivis de I'utilisation des moteurs et

des matériels dans différentes conditions d'utiiisation. Ce coefficient s'exprime en l/ch/h et est

estimé à 0,1g l/ch/h pour les moteurs à essence, entre 0,1 et 0,12llch/h pour les diesel'

parexemple pour une batteuse équipée d'un moteurdiesel de 10 ch, la consommation horaire

est de 0,12x10, soit 1,2llh.

Dans la deuxième méthode, on part de la consommation spécifique th9_orique pour un moteur

en pleine cnaçà, soit environ 0,225 ilch/h, à laquelle on affecte un coefficient compris entre 50

et 100 yo reprélentant le niveau de charge auqùel est soumis le moteur pour le travail effectué'

parexemple, pour la même batteuse équipée d'un moteurdiesel de 10 ch, la consommation

horaire estimée pour une chàrge moteui de 60 % sera de 0,225 x 10 x 60 7o, soit 1,35 l/h'

La consommation en lubrifiants est souvent exprimée en fonction de la consommation en

carburant, entre 2,5 et 4,5 o/o-

A titre d,exemple, la consommation en huile de la batteuse équipée d'ul moteur de 10 ch diesel

consommant l,zllhde gasoil et 4 | d'huile par 100 | de gasoil est de 1,2x4%, soit 0,048 l/h'
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Annexe 4 : proposition d'un programme de formation sur la gestion technico'

économique d'entreprises de battage

Justificatifs

Dans la zone ON, le battage est presque entièrement mécanisé, principalement.p.âr des

batteuses votex (modèles Ricefan et'Twinian). Jusqu'à ces demières années, cette activité était

principatement du ressort des associations vittage'oises équipées par le projet ARPoN, sous

forme de subvention. ce projelâ placé plus oe 5oo batteuses dans la zone. Cette activité de

battage se libéralise. Des frivés achèient des batteuses votex, mais aussi chinoises' lls

prànn-"nt les marchés des AV en difficultés et travaillent aussi en sous-traitance pour ces

dernières.

suite à la dévaluation de 1gg4, certains opérateurc et privés se sont plaints de I'augmentation

des prix des matériels et des pièces rendant difficiles, selon eux, la rentiabilité de I'opération aux

tarifs pratiqués actuellement (Bo/oet 10 o/o dela prodggtioltrespectivement pour la.Ricefan et

la Twinfan). pour faire le point sur cette activiié, I'URDOC a mis en place une étude sur le

battage. Elle a montré que I'activité battage est rentable dans les conditions post-dévaluation'

Le prix de revient ne dépasse pas 4 7o de-lg production quelque soit le modèle de batteuse' Elle

a aussi mis en évidence des'problèmes dé gestion pour les opérateurs en difficultés, et des

besoins d,amélioration des connaissances dé I'encadrement ei des opérateurs sur la gestion

technico-économique des matériels agricoles en général'

Objectifs

Ce programme de formation continue à pour objectifs de

- améliorer les connaissances des conseillers et encadreurs de I'oN et du cPS sur les

batteuses : conditions de fonctionnements, performances...

- transférer des méthodes de suivis et de calcul des performances technico-

économiques des matériels agricoles aux structures d'encadrement et de conseil rural'

Programme

Le programme proposée se déroule sur 10 jours (1 j préparation, 7 ide cours,2 jweek-end)

en trois parties.

1. Connaissances des batteuses et de leur fonctionnement (2 j)

- les principes et les caractéristiques des machines utilisées à I'ON

- la fabrication et les problèmes d'entretien (exemple de I'MMA et de quelques

forgerons)

- visites de chantiers de battage : organisation des chantiers, qualité du travail,

problèmes rencontrés. ..

2. Les méthodes et outils de suivis et de calculs des performances technico-économiques des

matériels agricoles (a j)

- présentation des méthodes et de leur mise en oeuvre

- exercices Pratiques

- analyses et étude des suivis effectués par des opérateurs (AV, GlE, privés)
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- résultats de l,étude battage de I,URDOC
3. Les besoins d'appui et de formation des opérateurs (1 i)

- discussion des questions des stagiaires
- contenu de programmes de formation pour les opérateurs : à qui donnei uneformation ?, sur qubi f
- discussion/évaruation du programme de formation suivi

Les intervenants

URDOC, AAMA, AFON, CIRAD.SAR

Organisation, période, durée
ce stage' organisé par I'uRDoc, doit se dérouler en fin d'année pendant la principale périodede battage (novembre-décembe 1997)irirn" dizainà à" jourr.
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