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1 INTRODUCTION 

1 1 Objectlfs et approche du rapport 

Les réformes du secteur du nz représentent un des pIlIers centraux des changements que 
le gouvernement sénegalaIs a entrepns au cours de la dernIère décenme dans le domame de 
l'agnculture dans un effort pour reVItalIser son economle L'objectlf des actlvltes de recherche 
qUI sont recapItulees dans ce rapport étaIt d'evaluer l'Impact de ces réformes sur les producteurs 
de nz Les recherches sur cet Impact sont artlculees autour de troIS questIOns Premlerement, 
comment les réformes ont-elles affecté la performance du secteur de la production de rIz? 

Cette questIOn cherche a determmer l'effet dIrect des réformes sur la productIOn et la productIvIte 
de ce secteur Les deuxIème et trOIsleme questIOns essaIent d'exammer les raIsons qUI sont a 
l'ongme des changements de performance La deuxleme questIOn examme comment les 
réformes ont affecté le contexte de la production du rIZ Cette questIOn cherche à comprendre 
les changements mtervenus dans les marches du paddy, amsl que dans les marches des mtrants 
commerciaux et des services et des ressources domestiques que les agnculteurs utlhsent pour la 
productIOn de nz Une fOlS que ces changements sont bien compns, Il est alors pOSSible de 
répondre à la trOIsleme questIOn, comment les réformes ont-elles modIfié les InCItations à la 
production de rIZ et le comportement des producteurs de rIz? Cette questIOn se concentre 
sur les changements Intervenus dans le mveau et la vanabilIté de la rentabilIté fmanclere nette de 
la productIOn de nz Elle examIne enSUIte les changements de comportement des producteurs 
qUI ont été prodUIts par ces nouvelles mCltatIOns EnfIn, l'analyse examIne une questIOn plus 
genérale, celle de saVOIr quelles sont les conséquences à long terme des réformes de la 
productIOn du rIZ Cette questIOn cherche à évaluer les changements dans la vanabllIte a plus 
long terme de l'economle de la production de nz par SUIte des réformes A cette fIn, elle étudie la 
valeur economlque sous-jacente à la productIOn de nz et ses conséquences sur les condltlons de 
vie des producteurs 

1 2 Examen des reformes polItiques et des InCidences escomptées sur le secteur du nz 

Un examen des actIOns gouvernementales pour le secteur du nz qUI ont été menées au 
Sénegal au cours de la décenme qUI vient de s'ecouler depUIS 1987 revele les changements 
spectaculaires qUI se sont prodUIts dans le contexte economlque de la production du nz Le 
Tableau 1 1 recapitule ces changements et presente les hypotheses de l'Impact escompte de 
chaque réforme sur a) les mCltatIOns a la productIOn de nz, b) les condItIOns de vie genérales des 
producteurs de nz et c) l'effIcaCIté economlque de la productIOn de nz Les reformes et les 
hypothèses assoclees a ces changements sont exphquees Cl-après Ces hypotheses servent de 
base aux analyses des questIOns posees plus haut, qUI sont evaluees dans le reste du rapport 

1 2 1 Réformes des marches d'mtrants et de facteurs 

Les réformes Imtlales du secteur du nz ont porté sur le retrait de la SAED (Socléte 
d'Amenagement et d'ExplOItatIOn des Terres du Delta) des marches d'mtrants et de facteurs Les 
réformes des marchés de facteurs ont Inclus la ceSSIOn du contrôle de la gestIOn des terres 
IpIOnmere" (qUI comprenaient la majonte des nouvelles réglOns propiceS au developpement de 
l'IrngatIOn) aux orgamsatIons communautaires Une deuxleme reforme dans ce domame a éte le 
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retraIt de la SAED des opératIOns de crédIt pour l'achat d mtrants agncoles Son rôle a eté confIe 
a la CNCA (CaIsse NatIOnale de CredIt Agncole) qUI a etabh un bureau à Samt-LoUI~ pour 
fournIr du credit SaIsonnIer et pour 1 achat d'éqUIpement aux agnculteurs de la Vallee du fleuve 
Sénegal Ces deux réformes ont eu heu en même temps et ont éte coordonnees de manIère a ce 
que les nouveaux mvestlsseurs dans les terres ou la transformatIOn du nz reçOIvent un traItement 
preferentiel pour l'octroI de credIt 

En même temps que ces reformes, la SAED a renonce progressivement a son rôle dans la 
dIstnbutIOn d'mtrants agncoles Ce rôle aVait mclus la dIstnbutIOn d'mtrants Importes, la 
productIOn de semences améhorees et, dans certams cas, la subventIOn de ces mtrants pour les 
cultures IrrIguées Ces actIvItés ont éte cedees au secteur pnve, la SAED se lImItant a un rôle de 
conseIller aupres des producteurs dans le ChOIX et l'utlhsatIOn des mtrants 

Chacune de ces réformes devait amélIorer l'acces à la terre, aux capitaux et aux mtrants 
agncoles et en facIhter la repartltIon pour les actIvltes de la culture du nz et autres actiVités 
agncoles Les effets sur la productIon du nz et les revenus des producteurs deVaient aussI être 
pOSItifs étant donne que ces reformes devaient attIrer de nouveaux mvestlssements dans les 
actIvites agncoles de la vallee, en partIculIer dans la productIOn de nz, et relever la production 
par le bIaIS de l'utIhsatIOn plus effIcace des mtrants 

1 2 2 Réformes du marché du nz 

Les réformes du marche du nz ont commencé plus tard et ont d'abord abouti au retrait de 
la SAED de la commerCIalIsatIOn de la productIOn mténeure, pUIS au retrait du gouvernement de 
son rôle d'Importateur dIrect de nz En même temps que le retraIt de la SAED de son rôle de 
grossiste et de transformateur de la productIOn de nz, le dISpositif de determmatIOn du pnx 
mteneur a ete hbérahsé Pendant la première phase, le pnx mténeur etait autonsé à attemdre un 
éqUIlIbre tanfaIre mterne soumis aux ImportatIOns réglementees et aux pnx frontIère admmlstres 
Avec la hbérahsatlon des echanges mternatIOnaux, Il a alors ete permis au pnx de trouver son 
propre nIveau en tenant compte aussI du marché mternational, n'etant soumis qu'aux effets des 
tanfs frontlere 

Les prevIsions des resultats de ce" réformes sont, tout d'abord, que l'effIcacité des 
marchés augmentera avec le transfert de responsabIhte du ramassage et de la transformatIOn du 
nz au nIveau du producteur et avec le transfert des ImportatIOns et de la vente en gros au secteur 
pnvé Pour ce qUI est des nIveaux de pnx, les préVISIOns sont moms éVIdentes, étant donne que, 
a mesure que les réformes etaient mIses à executIOn, des mesententes ont contmué sur les 
nIveaux de protectIOn qUI seraient mamtenus pour le marché mteneur Les régImes tanfaIres 
adoptés par le gouvernement ont manIfestement mamtenu des nIveaux de protectIOn proches des 
nIveaux qUI etaient apphqués avant les réformes Cependant comme les analyses qUI sUIvent le 
demontreront, ces reformes n'ont ete que partIellement executées la protectIOn du nz et les 
mCItatIOns a la productIOn s'en trouvant ainSI redUltes Enfm, la reductIOn de la protectIOn 
devrait accroître l'efficacité de la productIOn de nz et apporter une contnbution pOSItlve nette au 
bIen-être econormque genéral 
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Date 

1987 

1987/ 
1988 

1989 

1989 

1990 

1990 

1994 

1994 

1994 

1995 

1996 

1997 

1994 

Notes 

Tableau 1 1 Reformes politiques affectant les producteurs de riZ 

Impact sur les 
Impact sur le 

Impact sur 

Reformea mCltatlons a la 
bien-être des 

l'efflcaclte 
production 

agrlculteursb de la 
de riZ b productlonb 

Reformes des marches d'mtrants et de facteurs + + + 

Transfert de la gestion des terres "plonnleres' de la 
SAED aux communautes rurales 

La CNCA prend en charge les operations de credit 
de la SAED pour 1 achat d mtrants et d equlpement 

LiqUidation des derniers stocks d Intrants de la 
SAED 

Pnvatlsatlon des services d eqUipement agricole 

Privatisation des services de construction et 
d entretien des Infrastructures d Irrigation 

Transfert des fermes semencleres et du centre de 
selection aux organisations de producteurs 

Reformes des marches du riZ +/ + 

Privatisation des rizeries de la SAED 

Abandon du priX reglemente du paddy 

Liberalisation des ventes locales de riZ par le 
CPSP 

Liberalisation du commerce d Importation de nz 

ReVISion de la protection des priX frontlere pour 
mclure une taxe variable 

Reforme des procedures operationnelles de la taxe 
vanable 

Reformes macro-economlques 

Devaluation de la monnaie + +/- + 

Tire de Jean FrançOIs BELIERES Difficultes de mise en place d une alternative hberale a un modele de 
developpement de type revolutlon verte admlnlstree et moderne Le cas de la riziculture Irriguee dans le 
Delta du fleuve Senegal (CI RAD SAR Montpellier le 6 septembre 1995) 

b + = Impact positif = Impact negatlf +/ = Impact pOSItif et negatlf marque ? = Impact Inconnu 
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20 COMMENT LES REFORMES ONT-ELLES AFFECTE LA PERFORMANCE DU 
SECTEUR DE LA PRODUCTION DE RIZ DU SENEGAL? 

2 1 Tendances observees pendant la pénode d'exécutIOn de la reforme du secteur du nz 

DepUIs le debut des réformes du secteur du nz, la productIOn de nz a enregIstre d'abord 
une crOlssance rapIde, pUIS un dechn Ces tendances sont Illustrées à la FIgure 2 1 La crOlssance 
et la réductIOn qUI a SUIVI ont ete dus pnnclpalement aux changements mtervenus dans la 
productIon de la Vallée du fleuve Senégal, comme le suggère la stablhte relatIve de la productIOn 
dans l'autre régIOn de productIOn Importante du pays, la Casamance Comme le montre la fIgure, 
la productIOn natIOnale totale en 1997/98 est revenue pratIquement aux nIveaux attemts dIX ans 
plus tôt, bIen que la part apportee par la Vallée du fleuve Senegal (VFS) ait un peu augmente par 
rapport a celle de la Casamance 

Figure 2 1 Production de riZ senegalaiS (tonnes metrlques) 
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Pour les deux regIOns, la FIgure 2 2 et 2 3 Illustrent la contrIbutIOn des changements de 
superfICIe et de rendement à ces tendances de productIOn pendant la même pen ode Il se de gage 
clairement de ces fIgures que la source pnnclpale d'expansIOn pUIS de reductIOn de la productIOn 
dans la Vallee du fleuve Sénegal a corre!'>pondu aux changements de superfICIe cultIvée qUI a 
smvI la même tendance d'expanSIon et de reductIOn que pour la productIOn (Ces tendances sont 
en gros les mêmes pour la superfIcIe occupee pendant la saIson des plmes (hIvernage) et celle 
occupee pendant la s-atson sèche (contre-saison), bIen que la superfICIe occupée pendant la Saison 
des plmes SOIt réguherement dIX fOIS plus Importante que celle occupee pendant la SaIson sèche) 
Les tendances de rendement dans la VFS ne revèlent pratIquement aucun changement pendant la 
pen ode etudlée, a l'exceptIOn d'un rendement tres elevé en 1994 
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Figure 2 2 Tendances de la superficie plantee en riZ (hectares) 
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Figure 2 3 Tendances des rendements du riZ par reglon (tonne/hectare) 1 7,--------------------------------------------------------------------, 
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Pour la Casamance, les données du MInIstere de l'agrIculture suggerent que la superfIcIe 
cultIvée se SOIt en reahte rédUIte au debut des années 1990, au cours du même Intervalle ou elle 
augmentaIt dans la VFS Comme pour la VFS les tendances de rendement ne revelent 
pratIquement pas de changement dans la Casamance 

L'ecart marqué dans les performances observées entre les deux régIOns au cours des 
douze dermeres annees suggere une reactlOn nettement différente au contexte polItique des 
réformes du secteur du rIZ pendant les 15 dermeres annees Le present rapport montrera que la 
crOIssance marquée, SUIVie d'une stagnatIOn de la productIOn du rIZ dans la Vallée du fleuve 
Senégal pendant la perIode etudIee ont résulte de changements dans les InCitatIOns à la 
productIOn, alors que la productIOn de rIZ de la Casamance qUI n'a pratIquement pas changé 
tradUIt l'Isolement economlque de sa productIOn de rIZ 

La stagnatIOn relative des rendements au cours de la dernière decenme neglIge une 
tendance plus Importante qUI s'est prodUIte au cours de la decenme précédente lorsque les 
amenagements necessalfes a la productIOn de rIZ Irngué ont eté Installés pour la premlere fOlS 
dans la Vallée du fleuve Sénegal L'IrngatlOn a offert la possIbIlIté de prodUIre du rIZ dans des 
condItIOns contrôlées qUI ont permIS l'IntensIfIcatIOn techmque en utIlIsant des varIetes et des 
engraIS a rendement éleve Cette technologIe "IntenSIve" du rIZ a entraîné l'amélIoratIon 
spectaculaIre des rendements de rIZ qUI est Illustree à la FIgure 2 4 Ce changement dans le 
rendement du rIZ explIque la dIvergence des rendements entre la VFS et la Casamance qUI se 
degage de la Figure 2 3 
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Figure 2 4 Distribution des rendements moyennes 
dans la VFS (frequence) 
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DepUIS le mIlIeu des annees 1980, toutefoIs Il ne s'est pas prodUIt de tendance d la hausse 
dans les rendements Néanmoms, la montée subIte des rendements en 1993/94 porte a cr01re que 
les rendements possIbles dans la réglOn avec les technologIes eXIstantes sont consIderablement 
plus elevés que la performance actuelle La retombee de cette hausse spectaculaIre des 
rendements a comcIde avec la devaluatlOn de la monnaIe en 1994 Une hypothese qUI est 
exammee dans le présent rapport enVIsage que cette réductIOn des rendements s eo;;t prodUIte 
parce que les mtrants echangeables utIlIsés pour la productIOn de nz aVaient double de pnx a la 
sUIte de la devaluatton, entraînant amsi une réductIOn des nIveaux d'emplOI de ces mtrants et par 
consequent un retour à des rendements mfeneurs 

2 2 Performance actuelle de la productIOn 

Au cours de la dernIère année, la performance du secteur du nz au Senegal a contmue a 
stagner, tradUIsant deux problèmes pnncipaux de l'economle de productIon 1) la faiblesse 
contmuelle des mCItatIOns fmancleres a la productIOn dans la Vallée du fleuve Senegal et Il ) une 
grande msuffIsance de crédIt Compte tenu de l'enVIronnement strategIque actuel, Il est peu 
probable que cette SItuatIOn changera consIdérablement au cours de l'annee prochame De plus, 
les troubles de sécunté, dans le sud du Sénégal, vont vraIsemblablement affecter negativement 
toute l'actIVIté de productIOn de la reglon au cours de cette année, notamment la productIOn de 
fIZ Chacune de ces questIOns sont exammees en detaIl a la sectIOn ci-apres 

22 1 La Vallée du fleuve Senegal 

22 1 1 Tendances de l'hIvernage 

La superfICIe plantee pour l'hIvernage ou la Saison des plUIes 1997 aVait depasse, maIs 
seulement de peu (2 pour cent) la superfICIe plantee pour l'hIvernage 1996, d'après la SItuatIOn à 
la fm septembre La superfICIe récoltee pour l'hIvernage de 1996 a représente 90,6 pour cent de la 
superfICIe plantée Cette superfICIe depassaIt la superfICIe recoltee de l'année précedente d'un 
peu plus de 100 hectares, malgré le faIt que la superfICIe plantee aIt couvert presque 300 hectares 
de moms L'efficaCIté de culture de la superfiCIe récoltee par rapport a la superfiCIe cultIvee a 
donc augmente conSIderablement l'an dernIer 

D'après les estImes de SAED, les rendements arnveront encore au nIveaux (4,5 
tonneslhectare) de l'annee passee 1 (MaIS des nouvelles donnees de SAED, basee sur une autre 
mesure de la productIOn présentent une vue plus detaIl1ee des rendements dans la vallee Celles
CI suggerent que les estimes de l'année passee auraient pu sur-estIme la productIOn) 

Sile supéneur pourcentage de recolte et les rendements attemt l'annee passee peuvent 
être obtenus aussI cette année-CI, le nIveau de productIOn augmentera légerement Vu le bas 
nIveau de crédIt SaIsonnIer cette année, ce resultat qUI suggere un arrêt de la dégradatIOn de la 
productIOn connue en 1995/96, est encourageante 

1 Les donnees de 1997 reposent sur des estImatIOns presentees dans le SUlVl hebdomadaire de la campagne agricole 
1997-98, SItuation 30/9/97 de la SAED Les estImes de rendement sont selon dISCUSSIOns avec Sahou CoundouI 
mai 1998 
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2 2 1 2 Tendances de la contre-SaIson 

Bien que l'on ne dispose pas de données precises les estlmatlOns de la SAED calculees a 
partir de la superficie plantee revèlent une hausse de près de 30 pour cent de la productlOn de nz 
au cours de la dermere SaIson seche Ces donnees contredIsent les prevlslOns de dIvers 
observateurs bien mfonnes qUi aVaIent prédit que la recolte de la SaIson sèche reculeraIt en 1997 
par rapport a 1996 Cette baIsse aVaIt d'abord été prevue comme la contmuatlOn de la tendance a 
la baIsse de la récolte de contre-SaIson (saIson sèche) depUis 1991 En 1996, la productlOn de 
contre-SaIson est tombée a des mveaux qUi n'aVaient plus ete connus depUis 1987 Les 
preVlSlOns de la poursUite de la baIsse de la productlOn en 1997 étalent aussI dues à l'absence de 
crédit accorde par la CNCA pour la recolte de nz de contre-Saison (Cette questlOn est exammee 
plus bas à la sectlOn des contramtes ) 

2 2 1 3 Vanablhte des rendements 

La vanabIllté des rendements reste elevée dans la Vallee du fleuve Senegal et l'on 
enregistre donc des perfonnances tres élevees et des performances tres faIbles dans toutes les 
zones de la Vallee du fleuve Senégal Le Tableau 2 1 presente les rendements par type de 
penmetre et par SaIson entre 1993 et 1996 pour le Delta en tenant compte umquement des 
donnees des parcelles SAED Les défmltIons des types de penmetres utilIsées dans cette 
analyse (et les analyses SUivants) correspondent aux dlstmctlOns utIlIsées par SAED Quatre 
types de penmetres sont retenus 

1 les pen mètres réhabIlItes de la SAED 
2 les extenslOns des pénmètres de la SAED 
3 les pénmetres pnvés, et 
4 les pénmètres VIllageOIS 

Les deux premIères categones font la dlstmctlOn entre les pénmetres de la SAED qUi ont 
été réhabilItes et confies à la gestlOn de groupements de paysans tout en benéflclant en general 
du soutien consIdérable de la SAED et les penmetres qUi sont des extenslOns des penmetres de 
la SAED constrUits par des paysans à titre pnve sur des terres appartenant a la SAED Les 
penmetres VillageOIS representent des efforts collectifs de paysans typiquement sans une 
mterventlOn directe de la part de SAED, même SI SAED fourm souvent un appUi et de l'aIde 
techmque à ces groupements Les penmetres pnves sont construits géneralement sans un appUi 
formel de SAED 

Les tests de slgmflcatlOn revelent que les dlfferences a la fOlS par type de pénmètre et pas 
Saison sont fort slgmflcatIves mais SI les moyennes SaIsonmeres sont cumulees pour obtemr des 
moyennes annuelles on n'observe pas de dlfference temporelle slgmflcatIve Ces résultats 
conflnnent la valIdite de l'utIlIsatlOn des saisons et des types de penmetre pour la dIstmctlOn de 
catégones dans les analyses qUi SUivent 

Rapport d Impact de la productIOn 9 



Tableau 2 1 Rendements moyens par type de perimetre et par saison dans le Delta de la Vallee du 
fleuve Senegal 

SAED Rehabilite SAED Extension Petit Per Villagois 

Moyenne Coeff Mpyenne Coeff Moyenne 
Var Var 

CSC93 5346 027 

HIV93_94 4562 096 4652 037 

CSC94 4369 036 5549 033 

HIV94_95 3745 046 4062 039 

CSC95 

HIV95_96 4733 028 3339 058 

Average 4551 047 4401 042 

Source Enquête agricole de la SAED, 1993/1996 
Note CSC = Contre saison Chaude, HIV = hivernage 

4863 

3430 

4163 

2916 

3617 

3512 

3750 

Coeff 
Var 

065 

033 

016 

053 

035 

042 

041 

Petit Pen Pnve 

Moyenne Coeff 
Var 

3763 056 

3291 059 

7234 

3311 043 

2387 

2908 038 

3816 049 

Il se dégage des résultats presentés dans le tableau que les rehabllitattons et extensIOns de 
la SAED ont eu des rendements moyens sensIblement plus elevés que les perImetres VIllageOIs 
ou prIves du Delta La dIstmctlOn par paIre des deux classIfIcatIOns de la SAED n'est pas 
Importante dans l'echanttllon, maiS elle est fort Importante pour toutes les autres paIres Il vaut 
aUSSI la peme de noter que les coeffICIents de varIatIOn sont genéralement éleves dans tous les 
cas, et en partIculIer pour les pérImètres prIves CecI correspond a l'opmlOn des specialIstes 
SUIvant laquelle l'expertIse des gestIOnnaires de perImetres prIves vane consIdérablement 
ToutefOIs, Il est surprenant que la vanatlon des rendements des pénmetres rehabilItes de la 
SAED SOIt également élevée par rapport aux extensIOns ou aux penmètres VIllageOIs Il n'y a pas 
d'explIcatIOn claire a cette forte varIatIon, SI ce n'est qu'elle semble tradUIre la tres faible 
performance d'une Saison en partIcuher (hIvernage 1994/1995) L'applIcatIOn de varIables 
fIctIves au type de perImetre ne permet pas de degager de tendance temporelle dans les donnees 
montrant un recul du rendement sur une certame perIode de temps 

Les donnees de SAED montrent que les rendements varIent aUSSI consIderablement 
SUIvant la reglOn de la VFS consIderee Les dlfferences de delegatton vanent entre 1,3 tonne/ha 
dans la regIOn de Bakel et 4,3 tonnes/ha dans la reglOn de Podor Cependant, les mveaux de 
rendement extrêmement faIbles de la reglOn de Bakel sont trompeurs parce qU'lIs mcluent les 
rendements de nz de bas-fond non IrrIgue Les autres raisons de faIble rendement sont que les 
agrIculteurs de Bakel utIlIsent aUSSI des semences de qualIté mferIeure, peut-être en raIson de 
leur Isolement, et qU'lIs pratIquent davantage l'ensemencement dIrect et moms le repIquage que 
dans le departement de Matam L'emplOI plus faIble de mam-d'oeuvre dans la productIOn de rIZ, 
maIgre la proxImIte des deux réglons, est probablement dû a l'exode beaucoup plus marque de la 
mam-d'oeuvre masculIne autour de Bakel 

2 2 2 La Casamance 

Malgré l'msecunté polItIque de la Casamance au cours des dermeres années, la 
productIOn de rIZ semble aVOIr mamtenu ses mveaux passes Cette absence d'mcldence est la 
preuve que la production de rIZ repond essentIellement aux besoms des ménages d'agrIculteurs et 
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pénetre rarement sur le marche De plus, elle ne compte pas sur le marche pour l'acqmSItIOn 
d'mtrants etant donné que les mtrants commerCIaux sont rarement utIlIses 

Tableau 2 2 Superficie et rendement de la culture du riZ en Casamance 1995/1996 et 1996/1997 

1995/96 1996/97 

Region Departments Superficie Rendement Superficie Rendement 
{ha} {~addl kg/ha} {ha} {~addl, kg/ha} 

Ziguinchor Blgnona 14076 838 9951 1547 
Oussouye 4970 1251 5250 748 
Ziguinchor 3765 759 3543 871 
Tot / Moy reg/on 22811 9493 18744 10553 

Kolda Kolda 2943 902 4872 824 
Sedhlou 19192 1087 18057 941 
Vellngara 2424 1087 2131 955 
Tot Moy reg/On 24559 10253 25060 9066 
Projet SODAGRI 610 3300 1127 4000 

Source DISA/DA, informations fournies par projet PROGES 

Les donnees des pérImètres du projet PROGES confirment aUSSI l'absence apparente 
d'mcldence des problemes de seCUrIte sur la productIOn de rIZ Alors que la superficie a reculé de 
9 pour cent dans les vallées du département de SédhIOU, elle a augmenté de 8 pour cent dans le 
departement de BIgnona En outre, dans le departement de Sédhlou, les rendements, qm ont 
enregIstre une hausse de 77 pour cent, ont largement compense la perte de superfIcIe Il est 
dIffIcIle de savOIr ce qm a contrIbué a cette hausse marquée Les mterventlOns du projet, 
notamment de meIlleurs amenagements de maîtrIse des eaux et l'apport de semences améhorees, 
peuvent y aVOIr contrIbue en partIe, maIs le temps favorable peut aussI aVOIr joue un rôle Les 
rendements n'ont relatIvement pas changé dans les vallees de Blgnona 

Dans l'ensemble, la sltuatlOn actuelle, a la fOIs dans la Vallee du fleuve Sénégal et en 
Casamance, suggere que la productIon de rIZ mt mamtenu ses mveaux dans les deux réglOns au 
cours des dermeres années Malgré une grande agltatlOn polItIque dans la reglOn, le secteur du 
rIZ de la Casamance semble être stable, pour une bonne part en rmson de l'Isolement du rIZ des 
marchés plus vastes Dans la VFS, par contre, ou les mtervenants commercIaux se sont 
Implantes sur les marchés de rIZ et d'mtrants, la stabIlIté récente tradmt la maturIté crOIssante de 
ces marches pour les producteurs, bIen que l'envIronnement strategIque dans lequel ces marches 
fonctlOnnent SOIt touJours changeant 
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3 COMMENT LES REFORMES ONT-ELLES CHANGE LE CONTEXTE DE LA 
CULTURE DU RIZ? 

3 1 Les marches du nz 

Les pnx pour le paddy versés aux producteurs ont augmente en valeur nomInale entre 
1993 et maIntenant, mrus Ils ont stagne en valeur reelle et ont même legèrement baIssé, comme le 
montre la FIgure 3 1 L'augmentatIOn nommale a été favonsee par la dévaluatIOn de 1994, malS 
bIen que le nz SOIt un bIen echange au Sénegal, la hausse nomInale n'a pas correspondu au 
mveau de la devaluatIOn (ou même de l'InflatIOn Inténeure) La devaluatIOn ne s'est pas tradUIte 
par une hausse des pnx correspondante parce que, au même moment que la devaluatIOn, le 
gouvernement a hberahse le commerce du nz et a redUIt la protectIOn des pnx frontIère pour le 
nz Importé 

160 

U) 
140 

al 120 al 

t» 100 
.:.:: -oC( 80 
LI. 

~ 60 
>< .. 40 Il. 

20 

0 

91 

Figure 3 1 Evolution du PriX Reel de Paddy dans le Vallee du Fleuve 
Senegal 
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Le Tableau 3 1 Illustre une comparruson des pnx versés aux producteurs par type de 
penmetre dans le delta du VFS entre le recolte de contre sruson 1993 et le récolte d'hIvernage 
1995/96 Les deux types de pénmètre de la SAED ont reçu le même pnx CeCI n'est pas 
surprenant etant donné que les producteurs des deux pénmetres sont en reahté les mêmes Les 
penmetres VIllageOIS semblent aVOIr reçu des pnx en moyenne plus eleves, maIS cette hausse de 
pnx tradUIt umquement les pnx plus elevés reçus par les pénmètres VIllageOIS pour la recolte de 
contre-SaIson de 1995 lorsque les pénmetres de la SAED n'ont pas cultIve de nz Les 
producteurs pnvés, par contre, ont reçu des pnx plus bas que les autres, dans l'ensemble, 
tradUIsant peut-être leur pOUVOIr de negoCIatIOn plus fruble avec les acheteurs et les nzenes que 
celUI des autres producteurs qUI obtIennent en genéral un pOUVOIr de negoclatIOn par le bIaIS des 
assocIatIOns VIllageOIses ou de penmetre 
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Tableau 3 1 Moyenne des pnx de paddy par type de saison et de penmetre 

(CFA/kg, SRV Delta) 

SAED S-\ED Group 
Rehabilite E"tenslOn PI\ PIP Total 

CSC93 77 52 8200 8732 8060 

HIV93_94 8848 9157 9319 7995 8864 

CSC94 10392 10518 9799 10588 10394 

HIV94_95 10247 9945 9424 91 77 10036 

CSC95 12503 10182 121 71 

HIV95_96 12002 11940 117 76 11732 119 -1-0 

Group Total 10157 10208 10535 9319 10131 

Source Enquête agricole de la SAED, 1993/1996 

Le marché du paddy dans la vallée a faIt l'objet d'une transformatiOn au cours de la 
dernIère décenme, étant auparavant contrôlé pnncIpalement par quelques grandes nzenes, alors 
que mamtenant le paddy est pour la maJonté décortlque par de petItes décortIqueuses au nIveau 
VIllageOIs Ces petItes décortIqueuses sont devenues populaIres étant donne que leurs charges 
d'explOItatIOn par kIlogramme de nz sont plus faIbles que leur acces est plus facIle pour les 
producteurs et qu'elles permettent au producteur de mIcro-gerer les ventes de sa productiOn de 
nz 

Font concurrence a ces petItes decortlqueuses un certam nombre de nzenes Deux des 
nzenes sont de grandes usmes pnvatlsées qUI appartenaIent a la SAED, alors que le reste se 
compose d'usmes pnvées, pour la plupart des "mmmzenes" qUI ont été créees au début des 
années 1990 lorsque le marche mteneur a éte pnvatlsé, au moment où la CNCA a mIS une 
grande enveloppe de credIt a la dISposItIOn des mvestlssements dans le marche du nz En raIson 
des taux d'mterêt faIbles et de la crOIssance rapIde de la productiOn pendant cette pen ode Il y a 
eu une ruee d'mvestlssements dans la constructIOn de nzenes Plus de 30 ont eté construItes La 
performance désastreuse de ce secteur peut être attnbuee en partIe a l'analyse tres mexacte des 
besoms en nzenes effectuee par les agents de credIt pour ce secteur, et en partIe au revers de 
fortune du secteur du nz dans la vallee vers le mIlIeu des années 1990 

Moms est connu des tendances des pnx en Casamance Des marchés de gros se trouvent 
dans les centres urbames de ZIgumchor et Kolda, maIS la quast-totalIte de nz qUI s'y trouve est 
Importé TI y a très peu que le nz local etaIt mtrouvable dans les marches Ce phenomene 
s'explIque par l'aversiOn tradItIOnnelle de commercIalIser du nz et par les condItiOns 
économIques L'aversiOn tradItIOnnelle est du au faIt que le nz est géneralement prodUIt par les 
femmes pour le ménage TI etaIt conSIdéré comme avare de rendre du nz En plus, comme moms 
de 5 pour cent des m~nages sont conSIderes comme ayant des surplus de productiOn, le volume 
de nz commercIahsable est néghgeable 
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Néanmoms, recemment des comItés vIllageOIs et mter-vIllageOIs de gestIOn de 1 eau ont 
faIt des efforts a promouvOIr les ventes du rIZ paddy dans les marchés vIllageOIs pérIodIques 
Dans ces marches le paddy s'est vendu à un pnx moyen de 100 Fcfa/kIlogramme en 1997 

Une comparaIson des prIX de detaIl de rIZ Importe (fIgure 3 2) suggère que les prIX en 
Casamance sont prochement lIes aux pnx de Dakar que les mveaux sont seulement legerement 
supeneures aux ceux de Dakar et mfeneurs a St LOUIS 

Figure 3 2 Une comparaison des priX au detall de riZ dans les reglons de production et 
consommation principaux de Senegal 
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En plus, et ceCI support le lIen aux marches exteneurs, est le faIt que la vanabIlIté des 
pnx à Kolda est aUSSI lIée aux pnx de Dakar Les prIX aux VIllages peut être consIdérés comme 
etant lIés etrOItement aux pnx de nz Importe Même SI le paddy locale n'est pas souvent 
commercIalIsé, ces pnx peuvent être compns comme le coût d'opportumte du paddy 

3 2 Marches des mtrants 

3 2 1 L'envIronnement strategIque du marché des mtrants 

Au Sénegal, la stratégIe actuelle conSIste a creer un envIronnement favorable a 
l'utIlIsatIOn des mtrants dans l'agrIculture Conformement a cette strategIe, certams mtrants 
agncoles Importables, en partlculter les engraIs, beneflclent d'une tanflcatIOn rédUIte ou nulle 
Une autre stratégIe qUI a encourage 1 utIltsatIOn des mtrants pendant la seconde mOItIe de la 
dermere decenme a éte la surevaluatIOn generale du taux de change Pour contrebalancer cette 
taxe ImplICIte sur la productIOn locale d'mtrants, une trOIsleme stratégIe a conSIste a proteger les 
mvestlssements mténeurs engages dans les mtrants agncoles Cette stratégIe s'est applIquee aux 
engraIs phosphatés, a plUSIeurs prodUIts phytosamtaIres et a certams types d'eqUIpement agncole 
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prodUIts localement ToutefOls, cette protectIOn a ete applIquee, non sous la forme de protectIOn 
tanfaIre, maIS sous la forme d'autonsatIOn a prodUIre et a vendre des bIens fabnques au Sene gal 

La lIberalIsatIOn des marchés des mtrants dans la Val1ee du fleuve Sene gal s'est prodUIte 
en 1988, lorsque la SAED a cessé la dIstnbutIOn d'engraIs et de prodUIts chImIques pour la 
protectIOn des cultures Avec la hberalIsatIOn du marche des mtrants Il s'est prodUIt dans la 
val1ée une pen ode de prolIferatIOn rapIde des fournIsseurs d'mtrants Ces fourms~eurs ont 
rapIdement comblé le VIde cree par la cessatIOn des serVIces de la SAED, en partIculIer dans le 
Delta où Il y aVaIt une concentratIOn d'utIlIsateurs Ces fournIsseurs s'appUIent cependant sur un 
tres petIt nombre de sources d'approvIsIOnnement Le plus gros fourmsseur est SenChlm, qUI est 
la fIlIale de dIstnbution d'Industne ChImIe du Senégal (??) (ICS), le seul producteur de 
phosphates au Sénégal SenChim est détenu conJomtement par ICS et une firme agrochimique 
europeenne Cette pOSItIon lUI donne les drOlts exclUSIfs de vendre la productIOn d'ICS au 
Sénegal Ses partenaIres europeens s'assurent aUSSI de sa capacIté à offnr à des pnx mteressants 
d'autres mtrants sur le marche sénegalaIs Le second mtervenant en ordre d'Importance sur le 
marché des mtrants est SPIA, une us me pnvee ayant son SIege a Louga qUI Importe des prodUIts 
chImIques pour la protectIOn des cultures et qUI fabnque quelques-uns de ces prodUIts 

Tableau 32 Analyse de la protection nominale des engrais pour la production de riZ 

DAP Niveau USine Port Grossiste Detaillant Detaillant 

Lieu Dakar Dakar Dakar Ross Bethlo ZigUinchor 

Structure des priX 

PriX du marche (vente) a 120000 120000 142000 154000 232500 
PriX de revient TTC b 110456 132772 128250 151487 170247 
PriX de reference c 98039 126032 134282 143740 160492 

Structure des valeurs echangeables 

PriX du marche (vente) d 101141 109274 136800 131409 198674 
PriX de revient TTC e 91597 122045 123050 128896 136421 
PriX de reference 86240 118181 119066 124151 130564 

Structure de la subvention nominal 

OffiCiel (bic) 1 13 1 05 096 1 05 1 06 
Marche (alc) 1 22 095 1 06 1 07 1 45 

Structure de la protection nominale 

OffiCiel (e/f) 1 06 1 03 1 03 1 04 1 04 
Marche (d/f) 1 17 092 1 15 1 06 1 52 
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Tableau 32 (SUite) 

UREE Niveau Importation Grossiste Detaillant Detaillant 

Lieu DAKAR Dakar ZIG Ross Bethlo 

Structure des priX 

Pnx du marche (vente) a 140000 140000 240000 160000 

Pnx de revient TTC b 125433 134758 170761 157018 

PriX de reference c 119684 129009 150600 140274 
Structure des valeurs echangeables 

PriX du marche (vente) d 130507 122295 199237 117084 

PriX de revient TTC e 115941 117053 129998 114102 

PriX de reterence 112812 113795 125005 112060 

Structure de la subvention nommai 

OffiCiel (bic) 1 05 1 04 1 13 1 12 

Marche (alc) 1 17 1 09 1 59 1 14 

Structure de la protection nominale 

OffiCiel (elt) 1 03 1 03 1 04 102 

Marche (dit) 1 16 1 07 1 59 104 

Source SENAGROSOL 1997 

Au cours d'entretiens avec les groupes de producteurs, plusIeurs d'entre eux ont souleve 
le probleme de la pratIque de pnx prohIbItIfs par les grossIstes Ces plamtes ont été corroborees 
par un petIt fournIsseur d'mtrants qUI a soutenu qu'un gros fourmsseur aVaIt contrecarre ses 
efforts en 1994 pour Importer et vendre de l'urée en offrant d'acheter ses stocks d'ImportatIOns au 
pnx de reVIent et, lorsqu'lI a refuse les gros fourmsseurs ont redUIt consIderablement leurs pnx 
pour l'oblIger a faIre faIllIte 

Pour tester l'effIcaclte du marché mténeur a fournIr ces prodUItS aux agnculteurs de la 
Vallee du fleuve Senégal, SENAGROSOL a exécute une étude rapIde pour évaluer les pnx de 
reVIent et les marges commercIales de l'ImportatIOn OU de la productIOn locale de la plupart des 
mtrants Importants pour la productIOn de nz les pnnclpaux engraIs, DAP et urée, et les 
pnnclpaux prodUItS chImIques pour la protectIOn des cultures Propaml, Weedon et Furadan 
ParmI ces mtrants, DAP et Propaml sont prodUIts au Senégal, alors que les autres sont Importés 

Les résultats de cette analyse présentes au Tableau 3 2 montrent que, dans la Vallée du 
fleuve Senégal les pnx du marché de ces prodUIts tradUIsent exactement les coûts de productIOn 
ou d'ImportatIOn plus les marges de transactIOn pour le transport de ces prodUIts aux pomts de 
vente Les dIfférences entre les pnx de reVIent et les pnx du marché sont mféneures à 10 pour 
cent dans tous les cas releves dans la Vallee du fleuve Sénegal Dans cette regIOn, les ecarts 
entre les pnx du marché et les pnx d'ImportatIOn ne suggèrent que de faIbles marges qUI ne sont 
pas explIquées par l'ImposItIOn fIscale Les coeffIcIents de protectIOn nommale basés sur les pnx 
du marché transfere~t le ratIO des pnx du marché sur les coûts economlques de dlstnbutIon aux 
pomts de vente Dans la Vallée du fleuve Sénégal ces dernIers sont en general moms de 5 pour 
cent pour les engraIs et moms de 15 pour cent pour les prodUIts chImIques pour la protectIOn des 
cultures Les marges d'ImposItIOn correspondent a la taxe mdIrecte du coût des transactIOns dans 
le cas des engraIS, etant donne qu'aucune taxe dIrecte aux frontIeres n'est applIquee aux engraIs 
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La taxe plus élevée prélevees sur les prodUIts chImIques pour la protectIOn des cultures 
correspond à la TVA qUI s'applIque a ces prodUIts 

D'un autre côte, dans la Casamance, les ecarts entre les pnx du marche reels et les coût" 
d'ImportatIons estimes sont de plus de 50 pour cent Les pnx au detaIllant en 1997 confirment 
que pnx restent éleves (uree 260 CFAlkg ,DAP 240 CFA /kg Propaml 5000 CFA/kg) Ce~ 
mveaux portent à crOIre que les marches fonctIOnnent de façon ImparfaIte dans le sud Cette 
performance medIOcre n'est pas surprenante etant donne qu'tl eXIste seulement un dlstnbuteur 
d'engrais a Ziganchor L'absence de concurrents s'exphque par le très faIble volume d'mtrants 

commerCiaUX UtIlIsés dans la régIOn 

Ces résultats laissent entendre que, malgré les reclts de comportement lITéguher des 
fournIsseurs d'mtrants, Il est dIffICIle de prouver qU'lI s'agIt la d'un probleme Important dans la 
Vallee du fleuve Senégal Nous ne voulons pas dIre par la que des fourmsseurs mdlvlduels ne 
recourent pas à des moyens peu scrupuleux, nI que les pnx ne vanent pas senSIblement Les pnx 
des mtrants comme du nz tradUIsent mamtenant les vanatIOns des condItIOnS du marché 
mternatIOnal Ces VarIatIOns sont Importantes et sont susceptIbles de contmuer a susciter des 
plamtes des agnculteurs D'un autre côté, dans la Casamance, Il semble y aVOIr de très gros 
profits personnels, en raison pnnclpalement de la petIte taille du marche 

3 2 2 Les semences 

DepUIS 1995 (??), la responsabIlIte de la productIOn de nz dans la VFS a ete transféree a 
une aSSOCIatIOn de producteurs de semences Malgre quelques msufflsances 
d'approvIsIonnements en semences à la SUIte de ce transfert de la responsablhte, ce changement 
semble aVOIr ete accomplI avec succes et aVOIr entraîne une amélIoratIOn de J'offre et de la 
qualIte des semences certIfIées dans la VFS La preuve de la qualIte amélIorée des semences est 
fournIe par des tests qUI ont été effectues au bureau agncole regIOnal qUI ont revele des taux de 
germmatIOn plus éleves et des taux d'hétérogenélte moms élevés ainSI que des taux de substance 
etrangere dans les semences à la SUIte de ces changements 2 

Tableau 3 3 Part des semences achetees a diverses sources dans le delta du vallee du 
fleuve Senegal 

C'>C93 HI\ 93_94 C'>C94 HI\ 94_95 C,>C95 HI\ 95_96 

ElI.plOltaUon 485% 3750
0 569% 49 1° 1o ,0 0° ° 212° ° 

Orgarusauon 
30°/

0 219% 362% 172° ° 30 0° ° 432% 
Pa,sanne 

Commerçant~ 242° /
0 172° ° 52% 267° ° la 0° ° 153° ° 

\utres Organ 242° /
0 234° ° 17% 69° ° la 0° ° 203% 

Source Enquête agncole de la SAED, 1993/1996 

2 EntretIen avec le Charge du Departement de 1 agrIculture a SaInt-LoUIS 
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Les changements du marche des semences se degagent aUSSI du Tableau 3 3 qUI revèle 
une reductlon du recours des agrIculteurs a leurs propres semences Le tableau montre que 
l'utIlIsatIon par les agrIculteurs de leurs propres semences est tombée de 48 pour cent en 1993 a 
21 pour cent en 1996, alors que les apprOVISIOnnements aupres des orgamsatIons paysannes sont 
passes de 3 pour cent a 43 pour cent Cette hausse tradUIt probablement l'achat par les 
agrIculteurs de semences auprès des aSSOCIatIOns de producteurs de semences 

Cependant le tableau revele aussI des fluctuations dans les sources d'approvlslOnnement 
de semences Ces fluctuatiOns ont été Imputées aux ruptures de l'offre en semences amelIorees 
au cours des dernIères années, en partIculIer en 1995/1996 D'apres l'opmlon du syndIcat des 
producteurs de semences, ces fluctuatiOns ont ete causees par leur ImpOSSIbIlIté à obtemr du 
crédIt pour attemdre les mveaux de productiOn suffIsant pour satIsfaIre la demande En 1997, 
cependant, temolgnant de l'mtérêt des producteurs dans le marché des semences le syndIcat des 
producteurs de semences a SIgnale des plans pour accroître a nouveau la productIon même S'Il ne 
receVaIt pas les credIts qU'lI aVaIt demandés a la CNCA D'apres la SItuatIOn en Jum 1997, Une 
quantIté supérIeure a la productIon totale de l'annee precédente aVaIt dép ete fmancée a partIT 
des ressources personnelles des membres de l'aSSOCIatIon Cet enthOUSIasme a prodUIre des 
semences étaIt dû aux ventes solIdes de la productIOn semenclère de l'année precedente 

Les coûts, pour les paysans, des semences de rIZ ont augmenté depUIS 1993 par SUIte de la 
devaluatiOn Les dIfférences dans le coût des semences semblent être Importantes, les PIP 
enregIstrant les coûts moyens les plus éleves Les dlfferences de coût entre les types de 
perImetre tradUIsent probablement, non pas tant les dIfférences de prIX des semences, maIS plutôt 
les dIfferences dans les taux d'utlhsatiOn des semences certIfIées 

Comme le montre le Tableau 3 4, la hausse des prIX des semences n'a pas SUIVI le rythme 
de l'mflatIOn et la part d'utIlIsatiOn des semences certIfIees plus coûteuses a augmenté Le faIble 
mveau mamfeste de la hausse des prIX des semences porte à crOIre que la lIbéralIsatiOn du 
marché des semences a amehoré la productIVIté parmI les producteurs de semences, 
contrecarrant amSI les preSSIOns mflatiOnmstes 

Tableau 3 4 Comparaison des priX des semences de nz par type de saison et de penmetre dans 
le delta du vallee du fleuve Senegal 

(CFA/kg) 

~-\ED o..,-\ED Total 
Rehabilite E ... temlOn Pl' PIP groupe 

C~C93 123 204 187 147 
Hl' 93_94 1:>6 130 152 172 154 
Co..,C94 112 114 147 90 114 
Hl' 94_95 158 144 109 181 154 
C~C95 133 100 130 
Hl' 95_96 19- 167 178 182 190 
Group Total 158 139 153 176 157 

Source Enquete aqncole de la SAED 1993/1996 
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Des efforts du projet Wmrock/ISARA et du PROGES de promOUVOIr 1 utihsatIOn de" 
vanetes de semences amehoree dans la Casamance commencent a aVOIr des resultats Un 
enquête PROGES en 1996 a trouvé que 20 a 30 pour cent des menages cultIvant des terres 
IrrIgues actuellement utIlIse des semences amelIorées Un problême contmu neanmoms est le 
rythme lent auquel les paysans renouvellent leur stocks de semences Une contramte Importante 
en ce sens est l'absence d'une structure adequate pour la multiplIcatIOn de semence" amélIorees 

323 Les autres mtrants 

A la dlfference des semences de nz les pnx des autres mtrants ont augmenté beaucoup 
plus rapidement, revelant claIrement leurs caractenstlques de prodmts échangeables Pour les 
autres mtrants, les pnx ont augmenté entre 60 et 90 pour cent, les deux qUI ont augmenté le 
moms, DAP et Propanyl, étant les deux qUI sont fabnqués au Senegal, alors que le Weedon et 
l'urée, qm ont augmente de 90 pour cent et de 75 pour cent respectivement, sont tous deux 
Importés 

Tableau 3 5 Evolution des indices des pnx des mtrants 

(CSC 1993 =100) 

Saison Indice Semence Uree DAP Weedon Propanyl 
d'mflatlon nz 

CSC93 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 

HIV93_94 1 02* 1 05 092 099 1 05 092 

CSC94 1 32 078 1 71 1 69 1 87 1 70 

HIV94_95 1 52* 1 05 175 1 61 1 93 1 56 

CSC95 1 61 088 1 70 1 80 220 1 76 
HIV95_96 1 68* 1 29 1 75 1 62 1 90 1 58 

Note * mdlcates mterpolated estlmate by author 

De plus, comme le montre le Tableau 3 5, la hausse des pnx de chacun de ces prodUIts a 
eu lIeu pour presque sa totalIté dans la Saison qUI a succedé Immediatement a la devaluatlon, a la 
dlfference des semences Ces caracténstIques tradUIsent la hausse de la valeur echangeable de 
ces prodUIts 

3 2 4 Les servIces machmes 

Le Tableau 3 6 Illustre les hausses du coût UnItaIre par hectare des servIces machmes Les 
changements dans les coûts UnItaires refletent a la fOlS les changements dans le pnx UnItaIre et 
dans les taux d'utIlIsatIOn Les chIffres Illustrent des hausses fortement van ables dans les coûts 
par hectare, le labour et la reparation des canaux enregIstrant les hausses les plus élevées (58 
pour cent et 66 pour cent respectIvement) Le labour offset, le type de préparatIOn mécanIque du 
sol le plus populaIre, n'a augmenté que de 24 pour cent et les coûts du battage mécanIque n'ont 
augmente que de 4 pour cent La très faIble hausse des coûts de battage mecanIque est dIffICile a 
explIquer, toutefOIS, le Tableau 3 7 révele des différences senSibles dans les coûts UnItaires des 
serVIces machmes entre les dIfferents types de penmètres, dIfférences qm sont degUIsées dans la 
séne chronologIque TI se degage claIrement de ce tableau que le labour et la reparatIOn/nouveau 
revêtement des canaux sont des dépenses extrêmement élevees pour les réhabIlItatIOns et les 
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extensIons, respectIvement, de la SAED CecI donne a penser que des dépenses occasIOnnelle;;; 
peuvent explIquer certames des vanatIOns dans le temps des coûts umtaIres moyens 

Tableau 3 6 Evolution des coûts unitaires des services mecamques dans le delta du vallee du 
fleuve Senegal 

(CFA/ha) 
Labour 

Sruson Labour -offset Refectlon Battage 

CSC93 14250 14974 11751 20333 

HIV93_94 21155 15436 11860 18980 

CSC94 17612 28861 15753 

HIV94_95 10068 16860 24986 11240 

CSC95 10000 18000 10179 20033 

HIV95_96 33434 18542 19539 21215 

° ° 
augmentatlon 58° ° 24% 66% 4% 

'93 to '96 

Tableau 3 7 Comparaison des coûts des services mach mes par hectare et par type de penmetre 
dans le Delta de la Vallee du fleuve Senegal 

(CFA/h~) 

T'pe Labour 
d'amenagement Labour offset Refectlon Battage 
SAED 

33541 16758 11124 15002 
Rehabilite 

SAED 
16614 44670 17148 

E'\tensl0n 

PlV 10588 16725 11146 20271 

PIP 15464 18286 15807 26400 
J\Io,enne 25543 16877 16665 17491 

Source Enquete des explOitations 1993/96 SAED 

Dans l'ensemble, les pnx des serVIces machmes dans le VFS ont SUIVI le rythme de 
l'mfiatIOn, maIS Ils ne correspondent pas entlerement aux hausses de pnx qUI auraIent dû resulté 
de la devaluatIOn de 1994 Il en est amsI parce que le coût d'mvestlssement du stock de 
machmes actuel a été SUbI avant la devaluatlon Il en decoule que les coûts des servIces 
machmes devraIent contmuer à augmenter pendant le remplacement des machmes et que ces 
hausses depasseront les augmentatIOns genérales de pnx de l'économIe Jusqu'à ce que cette 
hausse relatIve des coûts s'achève, le processus de SubstItutIOn de la mam-d'oeuvre aux serVIces 
machmes qUI est noté à la SectIOn 4 plus bas va probablement se pourSUIvre 
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3 3 Les marchés des facteurs 

3 3 1 La mam-d'oeuvre 

Les mformatIOns sur les marchés de la mam-d'oeuvre portent a crOIre que ces marche., 
n'ont été que peu affectes par les réformes de la dermere decenme Les coûts d'opportumte de la 
mam-d'oeuvre cItes par les paysans obtenus en évaluant les donnees de l'enquête de la SAED ne 
semblent pas fIables compte tenu de la grande varIatIon et des mveaux absolus tres faIbles de ce~ 
estImatIOns CeCI semble dû au faIt que les umtés servant a mesurer les quantItés de mam
d'oeuvre ne sont pas coherentes, de même que celles servant a mesurer la qualIte (homme ou 
femme, adulte ou enfant) Les données de reconnaIssance rapIde recueIllIes pendant la pen ode 
étudIée portent cependant a croIre que les salaIres de la mam-d'oeuvre sont restes relatIvement 
stables entre 1993 et 1995, les hommes adultes etant payes enVIron 700 CFA en perIodes 
d'hIvernage ne correspondant pas à la recolte C'est seulement pendant la dernIère annee 
(1997/1998) que les salaIres semblent aVOIr augmenté consIdérablement pour attemdre 1000 
CFNJour pour la même perIode Cette hausse semble tradUIre l'mcldence des preSSIOns 
mflatIonmstes genérales resultant de la devaluatlon trOIs ans plus tôt 

Dans l'ensemble, d'après les estImatIOns, les salaIres dans la Vallee du fleuve Sene gal ont 
augmente de 30 pour cent enVIron depUIS la dévaluatIOn CecI porte à crOIre que, en 
comparaIson des serVIces machmes, la mam-d'oeuvre manuelle est devenue moms coûteuse et 
que l'utIlIsatIOn de la mam-d'oeuvre manuelle dans la productIOn devraIt donc aVOIr augmente 
Les données sur l'evolutIOn de l'utIlIsatIOn de la mam-d'oeuvre, présentees a la sectIOn SUIvante 
de ce rapport, corrobore cette observatIOn, Illustrant une plus grande utIlIsatIOn de la mam
d'oeuvre en genéral dans la productIOn du rIZ, dont une plus grande part correspond a la mam
d'oeuvre famIlIale 

Le marché du travaIl est beaucoup moms developpé en Casamance ou la plupart de la mam 
d'oeuvre utIlIsé prOVIent du ménage ou de l'aIde communale La mam d'ouevre externe est 
utIlIsee umquement pour le répIquage et la recolte Le salaIre rural est estImé a 800 FCF A par 
JOur dans les zones ou le marché est plus développé Ces zones sont souvent aUSSI ceux ou la 
tractIOn ammale est plus developpee, qUI ImplIque une manque severe de la mam d'oeuvre 

3 32 Le crédIt 

Le contexte plus vaste du crédIt rural au Sénégal n'a pas change conSIderablement au 
cours de la perIode des reformes du secteur du rIZ etant donne que, pendant la perIode etudIee, 
les banques prIvées n'ont pas pénetre ce marché et que les mstItutIOns publIques ont contmué 
d'être la seule source offICIelle de crédIt Cependant, des VarIatIOns conSIderables ont ete 
enregIstrées dans le coût nommaI du crédIt obtenu par le bIaIS de ces mstItutIOns offICIelles qUI 
ont correspondu aux preSSIOns mflatIOnmstes qUI se sont exercees pendant cette perIode Dans la 
Vallee du fleuve Sénegal, de grands changements sont également mtervenus dans l'édIfIce 
mstItutIOnnel de dIstrIbutIon et de recouvrement du credIt, changements qUI ont perturbé l'acces 
des paysans au crédIt 
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Cette perturbatIOn s'est prodUIte avec le transfert de l'admInistratIOn du credit agncole de 
la SAED a la CNCA et avec la separatIOn du credit agncole et du crédit commercial pour le 
paddy qUI a SUIVI Sous le systeme de la SAED du crédit SaIsonmer etait accordé aux paysans au 
titre d'accords qUI permettaIent a l'orgamsme de recouvrement de dedUIre les remboursements 
des versements des nzenes aux paysans à la fIn de la récolte Cependant la hberahsatIOn du 
marche du paddy dans la vallée a rompu la garantIe Imphclte dont disposait l'orgamsme bancaire 
en recouvrant les emprunts SaIsonmers en les dédUIsant des paiements des nzenes a verser aux 
paysans Etant donne que, pour les paysans, la hberahsatIOn a voulu dIre qU'lIs pouvaient vendre 
leur productIOn à n'Importe quelle nzene et à n'Importe quel pnx, les orgamsmes bancaires n'ont 
plus eu de contrôle sur les remboursements L'effet ImmédIat s'est tradUIt par un déclIn soudaIn 
des taux de remboursement en 1994 des credits de 1993 (VOIr Tableau 38) 

RéagIssant à cette perte de contrôle, la CNCA a applIqué de cnteres de performance 
beaucoup plus stncts pour les nouveaux prêts, ce qUI a aboutI à une reductIOn très marquée du 
crédIt dlspomble 

Tableau 3 8 Offre de credit dans la Vallee du fleuve Senegal 

Dagana 1 Reste dei Credit Credit par Taux de 
la vallee total hectare remboursement 

(Current value (10/\6 CFA) (1996 CFA) 
1987/88 149 0 149 12928 100% 
1988/89 742 61 802 64857 98% 
1989/90 1765 292 2057 132417 96% 
1990/91 4744 847 5591 267419 86% 
1991/92 4061 907 4967 233765 80% 
1992/93 3063 613 3676 180626 63% 
1993/94 2237 708 2945 170025 76% 
1994/95 2045 551 2596 111138 67% 
1995/96 1222 400 1623 72869 60% 
1996/97 1257 571 1828 78890 70% 
Source CNCAS 

Cette reductIOn est Illustree au Tableau 3 8 qUI faIt ressortir une baisse des deux tiers du crédIt 
par hectare entre 1991 et 1997 Ces tendances sont en gros conformes aux caractenstlques 
recueIlhes dans des enquêtes sur les paysans presentées au Tableau 3 9, bien que ce tableau 
Illustre d'autres observatIOns concernant le marche Premlerement, les paysans de la SAED 
obtIennent reguherement des prêts plus Importants par hectare que les pénmètres pnvés ou 
vIllageOIS Cette constatatIOn n'est pas surprenante dans la mesure où ces paysans sont mieux 
SUIVIS et probablement mieux connectes avec les InstItutions de credit En outre, au mOInS pour 
les pénmètres VillageOIS, les mveaux plus bas de l'offre de credIt s'exphque compte tenu des 
mveaux beaucoup plus elevés des arnerés eXigibles 
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Tableau 3 9 Caractenstlques de l'utilisation du credit dans la production de riZ Vallee du fleuve 
Senegal 

Tvpe 
d'amenagement 
SAED 
Rehabilite 

SAED 
ExtensiOn 

PIV 

PIP 

Echantillon 
Total 

Sa1son 
CSC94-
HIY94-_95 
HIV95_96 

Total 

CSC94 
HIV94_95 
HIY95_96 
Total 

CSC9-1-
HIV9-1-_95 
CSC95 
HIV95_96 
Total 

CSC94 
HIV94_95 
CSC95 
HIV95_96 
Total 

CSC94 
HIV94-_95 
CSC95 
HIV95_96 
Total 

(CFA/ha) 
E'-lgtble 

arnere /ha 
37934 
49904 
38078 

42684 

13845 

3290 
64484 
25237 

o 
17400 

o 
890585 
416954 

o 
68232 

o 
o 

34116 
31580 
42813 

o 
174904 
90849 

Source SAED Enquete des explOitations 1993-1996 

E'-lgtble en 
cour,,/ha 

163147 
94219 

146925 

129834 

159573 

145753 
156669 
152738 

o 
64899 

o 
38658 
3374-4-

o 
108389 

o 
39264 
70257 

151341 
99699 

o 
122189 
115103 

E'-lgtble 
Total/ha 

201081 
144-123 
185003 

172518 

173418 

149044-
221153 
177974 

o 
82299 

o 
92924-3 
450698 

o 
176621 

o 
39264 

104373 
182921 
14-2512 

o 
297093 
205953 

Le Tableau 3 9 Illustre que, en 1995/1996, le credIt n'a ete accordé à tous les penmetres 
que pendant l'hIvernage L'effondrement de l'offre de crédIt pendant la contre-SaIson a résulte 
apparemment des tres faIbles taux de remboursement pendant l'hIvernage de cette annee-la Ces 
faIbles taux de remboursement ont ete dus a la baIsse senSIble du pnx du paddy et aux retards des 
ventes agncoles qUI ont SUIVI Le systeme s'est retablI lors de l'hIvernage SUIvant, malS à 
nouveau au cours des contre-SaIsons de 1996/1997 et de 1997/1998, des bouleversements 
analogues se sont prodUIts 

En 1997, le gouvernement a tIre d'affaIre les groupements de producteurs et les rIzenes 
qUI conserVaIent des stocks depUIS 1995/1996 Ces stocks étaIent restes Impayes parce que les 
achats aVaIent ete pa~ses par des entItés qUI aVaIent l'mtentIOn de vendre a un pnx plus éleve Le 
gouvernement a fmalement fournI un subsIde de 25 FCFAlkg pour COUVrIr les pertes que ces 
entItes auraIent encourues Ce geste a permIS à ces entItés de surVIvre, maIs Il n'a faIt que 
soulIgner la nature essentIellement polItIque du systeme de credIt Il n'est pas surprenant de 
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noter que les taux de recouvrement SOIent touJours faibles dans la Vallée du fleuve Sene gal pour 
le crédIt SaIsonmer a la productIOn (d'apres les eStImatIOns, 80 pour cent enVlfon en 1996/1997) 

Ces tendances Illustrent un probleme fondamental du système d'attnbutIOn de crédIt en 
partIculIer pour la culture de contre-Saison Chaque annee, le rythme de la commerCialIsatIOn du 
paddy d'hIvernage est lent et, en consequence le rythme de remboursement des prêts accordé.;; 
pour la culture l'hIvernage Il en résulte que la maJonte des paysans sont en retard dans leurs 
remboursements au moment où la CNCA evalue les demandes de prêts des paysans pour la 
contre-Saison En consequence la CNCA a attnbue tres peu de credIt à la productIOn pour les 
cultures de contre-Saison Pour attenuer ce problème, la SAED a suggére que la CNCA s'onente 
vers le fmancement annuel de prêts SaIsonmers aux paysans 

333 La terre 

Le marche fonCIer n'est pas mstItutIOnnalIsé dans la VFS Cependant le nombre des 
transactIOns a augmente depUIS que le gouvernement a accorde responsabIlIté pour l' attnbutIOn 
des terres aux conseIls locaux Au debut des années 1990, ces conseIls ont attnbue une grande 
part des terres aux entrepreneurs, en partIculIer dans la régIOn du delta Neanmoms une sene de 
facteurs a ralentI ce processus Tout d'abord, les communes locales troUVaient que trop de terre 
etaIt donne a des mtervenants exténeurs, deuxlemement, au sem de la communaute, les habItants 
trouVaient que la dlstnbutIOn des terres n'était pas éqUItable enfm, en raison de la performance 
medIOcre de bon nombre de ces mvestlsseurs, le crédIt accordé pour des mvestlssements fonCIers 
s'est tan En consequence, de vastes parcelles de terre qUI aVaient ete dlstnbuées n'ont JamaiS ete 
mIses en valeur et une bonne part de celles qUI aVaient ete mIses en valeur ont été abandonnees 

Malgré les excès qUI ont accompagné la fOIre d'empOIgne mitIale pour l'acqUISItIOn de 
terres qUI a eu heu pendant cette pénode, certams mvestIsseurs contmuent neanmoms à 
mamfester de l'mterêt à acquenr et a mettre en valeur des terres dans la VFS En outre, au sem 
des penmetres, Il eXIste aUSSI des échanges de terres mformels pour une courte durée sous forme 
de fermage ou de métayage, bIen que ces arrangements SOIent habItuellement pratIqués au sem 
des famIlles élargIes ou entre des amIS et ne SOIent donc pas acceSSIbles aux mvestlsseurs 
exteneurs 
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4 COMMENT LES INCITATIONS DES PAYSANS A PRODUIRE ET LE 
COMPORTEMENT DES PRODUCTEURS ONT-ILS CHANGE PAR SUITE DES 
REFORMES? 

La sectIOn précedente a IdentIfIé un certam nombre de changements mtervenus au nIveau 
des marches du paddy atnSI que des marches d'mtrants et de facteurs de productIon du nz qUI ont 
transforme le contexte de la productIOn du nz au Sene gal Le present chapItre examme comment 
ces changements ont affecte les mcItatIons des paysans a prodmre du nz et leurs methodes de 
productIOn en reactIOn à ces mCItatIOns 

4 1 Mesure de la base des changements de comportement des paysans 

4 1 1 IncItatIOns fmancleres 

Une analyse des revenus fmanClers des producteurs de nz, basee sur les donnees de 
l'enquête agncole de la SAED, est presentee par type de penmetre au Tableau 4 1 Le tableau 
Illustre tout d'abord que les coûts de mam-d'oeuvre ont eté les plus élevés, à la fOlS en valeur 
absolue et en tant que part des coûts, pour les pénmetres rehabIlItes de la SAED En valeur 
absolue, les coûts de mam-d'oeuvre ont ete les plus bas pour les pen mètres VIllageOIS mats en 
tant que part des coûts, Ils ont éte plus bas pour les pénmetres pnvés Les coûts d'mtrants et de 
serVIces ont eté plus elevés pour les extenSIOns que pour les pénmètres rehabIlItés de la SAED, 
et Ils ont été les plus elevés pour les pénmetres pnvés, ce qUI suggere le remplacement de la 
mam-d'oeuvre par des serVIces pour ces pénmètres Les coûts fmanclers totaux ne sont pas 
presentes mats sont eqUIvalents aux coûts de mam-d'oeuvre plus les coûts d'mtrants et de 
serVIces Les anCIens penmètres de la SAED et les penmètres pnves enregIstrent tous des coûts 
totaux se SItuant entre 225 et 228 000 CFAlha, alors que les coûts des penmetres VIllageOIS sont 
moderément plus bas, etant de 210 000 CF Alha Les béneflces bruts sont les plus elevés pour les 
deux types de pénmetre de la SAED, pnnclpalement en ratson de leurs meIlleurs rendements 
Les bénefIces nommaux sont les plus elevés pour les paysans des anCIens pénmètres de la SAED 
et les penmetres VIllageOIS enregIstrent des hausses sImIlaIres En raIson de leurs coûts presque 
aUSSI éleves que les pénmetres de la SAED, mats de leur revenu brut le plus bas, les bénéfIces 
des paysans des pénmetres pnvés sont les plus bas représentant moms de 50 pour cent des coûts 

Le Tableau 4 2 présente une deUXIème analyse qUI Illustre l'évolutIOn des revenus 
fmanClers de la productIon du nz dans la VFS Cette analyse fatt ressortIr que les revenus 
fmanclers nets par hectare ont augmenté de 54 pour cent en valeur nommale entre 1993/1994 et 
1995/1996, apres une baIsse mltIale de 22 pour cent en 1994/1995 Comme le montre le tableau, 
cette hausse nette des profItS fmanclers s'est prodUIte parce que les revenus ont augmente de 36 
pour cent envIron alors que les coûts de la mam-d'oeuvre ont enregIstre une hausse de 15 pour 
cent seulement et les coûts d'mtrants de 26 pour cent seulement Ces résultats demontrent que la 
marge benéfIClatre sur les coûts fmanclers a aUSSI baIsse pUIS augmenté au cours de la pen ode 
etudIee SI ces chIffres latssent entendre que les mCltatlons fmanclères a la productIOn se sont 
accrues vers 1996, elles ne sont pas rassurantes pour troIS raIsons PremIèrement, la forte 
vanabIlIte des marges donne a penser qU'lI n'est pas pOSSIble de tIrer de conclUSIOn clatre de cette 
sene chronologIque brève (La questIOn de la vanabIlIte des revenus est exammee à la sous
sectlOn SUIvante) Deuxlemement, les hausses de certams coûts comme les serVIces machmes 
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~ ..... Tableau 4 1 Comparaison des revenus financiers de la production de paddy par type de pénmetre dans le delta de la VFS $::).. 

S 
i5 Depenses sur mam Depenses sur mtrants et PriX Revenu brut /ha Revenu net /ha Marge s::, 
Q d'oeuvre /ha services/ha moyenne beneflclalre 
~ 
~ 

paddy 
'1::1 Type CFA/ha % cout CFA/ha % cout CFA/kg CFA/ha % cout CFA/ha % de cout total 
~ 
~ d'amenagement total total total , 
r, SAED Extension 61155 27% 166581 73% 1021 425923 187% 203063 89% 89% ::t 
<::> 

SAED Rehabilite 74602 33% 151360 67% 101 6 425894 188% 200821 89% 89% ;:s 

PlV 55838 27% 153188 73% 1053 371022 178% 174522 83% 83% 
PIP 58307 26% 168881 74% 932 330711 146% 108447 48% 48% 
Average 62475 28% 160002 72% 101 388387 175% 171713 77% 77% 

Tableau 4 2 Evolution des revenus financiers de la production de paddy VFS 

IV 
00 Depenses sur mam Depenses sur mtrants et PriX moyenne Revenu brut /ha Revenu net /ha Marge beneflcler 

d'oeuvre /ha services /ha paddy 

Campagne CFA/ha %de CFA/ha %de CFA/kg CFA/ha %de CFA/ha % de 1993/94 
1993/94 1993/94 1993/94 

1993/94 62646 100% 135992 100% 870 100% 367505 100% 172324 100% 87% 
1994/95 73312 117% 160295 118% 101 5 117% 386899 105% 153472 89% 66% 
1995/96 72198 115% 171914 126% 1195 137% 501444 136% 266153 154% 109% 
Average 69365 154852 101 3 411194 190204 85% 

-------
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n'aVaIent probablement pas encore eté entIerement enregistres en 1996 TroIsièmement ces 
coûts font etat umquement des coûts fmanclers des paysans maIS ne montrent pas les 
changements mtervenus dans les coûts d'opportumté des facteurs Donc même l'on crOIt que les 
hausses de coût des facteurs n'ont pas éte Importantes ces coûts dlmmueront le mveau general 
des benéflces et peut-être aUSSI les hausses relatIves 

4 1 2 VanabllIté des revenus des producteurs de nz 

La vanabilIte des revenus des producteurs de nz devrait aVOIr augmenté au cours des 
dernIères années avec la lIberalIsatton du secteur Il est claIr que les chocs de pnx provoques par 
la dévaluatIOn de la monnaie en 1994 ont accru provISOIrement la vanabilIté des revenus étant 
donné que les pnx non reglementes de tous les prodUItS échangeables ont augmenté dans les 
mêmes proportIOns et que fmalement l'mflatIOn a releve les pnx des autres prodUIts également 

Cependant, une cause structurelle plus fondamentale du nsque de la hausse des pnx a ete 
la lIbéralIsatIOn de la productIOn et de la commerCialIsatIOn du nz, tout particulIèrement 
l'éhmmatIOn des pnx réglementés, la IIberahsatIOn du commerce des ImportatIOns de nz et la 
cessatIOn de la fixatIOn des pnx par le CPSP Ces trOIs mesures ont entraîné le lIen dIrect des 
pnx du paddy aux pnx du nz sur les marchés mternatIOnaux 

ReconnaIssant cette SituatIOn, la polItique de protectIOn du nz a été conçue pour amortir 
les effets des fluctuatIOns relatIvement marquées des pnx mternatIonaux (120-160 CF Alkg 
CAM) sur le marche mteneur Cependant, en 1996 et 1997 la taxe vanable n'a pas exercé cet 
effet d'amortissement en raIson de problemes hés a son applIcatIOn Entre septembre 1995 et 
decembre 1997, les pnx du paddy ont donc oscillé de plus de 125 a moms de 100 CF Mg et les 
pnx a la consommatIOn ont vane entre plus 260 CFA et 190 CFA/kg 

Outre le nsque sur les pnx a la productIOn, les revenus des producteurs sont aussI soumis 
a des vanatIOns de pnx concernant les mtrants et a des nsques de production en raIson de la 
vanablhte des rendements Les pnx des mtrants echangeables sont soumis aux mêmes sources 
de vanabllIte que le paddy (pnx mternatlOnaux et taux de change) La vanabllIte des rendements 
du nz peut aussI être un effet de la polItique de protectIOn dans la mesure où les pratIques de 
gestIOn les taux d'utilIsatIon d'mtrants ou le mveau d'effort de la part des paysans sont mfluences 
par les pnx des prodUIts et les coûts des mtrants ou des facteurs Cependant, d'autres facteurs, 
qUI sont pour la maJonté exogènes a la pohtIque de protectIOn peuvent aussI affecter les 
rendement, tout particulIèrement le temps et les degâts causés par des parasites 

En s'appuyant sur l'analyse PAM et en utilIsant la techmque de simulatIOn Monte Carlo, Il 
a été pOSSible d'évaluer l'mfluence de ces dlfferents facteurs sur les revenus nets de la productIOn 
du nz Dans cette approche, les dlstnbutlOns de probablhtes mdependantes de toutes les 
vanables exogènes (pnx mternatlOnaux du nz et mtrants echangeables Importants (DAP et urée), 
le taux de change et les vanatlOns des rendements de paddy) sont obtenues par des simulatIOns 
répetItlves qUI examment leur mCldence simultanée sur le revenu net de la productIOn du nz 
L'analyse a été exécutee sous trOIs scénanos premièrement, en assumant les dlstnbutIOns de 
probabilItés avant 1994, deuxlemement en assumant la dlstnbutIOn dans le contexte actuel, maiS 
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sans la protectIOn de la taxe vanable comme cela a été le cas au cours des deux demiere~ annees 
et enfm en assumant que cette politique est correctement mise en oeuvre 

Tableau 4 3 Revenus financiers de la production de paddy sous divers scenarios (FCFAltonne) 

Systeme Traditionnel TraditIOnnel Grande Pnve Grande Pnve Petit 
mangrove, , bas-fond, Autonom Delta, Autonom moyen vlflage 

Delta Moyen vallee moyen 
Casamance Casamance VFS VFS vallee, VFS vallee 

VFS VFS 

Avant 
hberahsatlon 
Moyenne na na 34652 -16139 -3656 30477 20663 

Ecarte type na na 24133 28133 16271 16405 18559 
Avec prelevement 
variable 
Moyenne -41085 42657 48152 -1271 -1187 28777 24129 
Ecarte type 72752 72752 48583 48271 53869 52320 56030 

Sans prelevement 
variable 
Moyenne -72464 13510 27727 -23097 16528 -43325 5869 
Ecarte type 86751 79659 52293 55519 52782 52161 61359 

Les resultats recapItulatlfs presentes au Tableau 4 3 montrent qu'avant la hberahsatIOn, 
pour tous les systèmes de productIOn, les probabIlItés d'obtenu des revenus nets plus eleves 
etaIent plus grandes qu'avec la hbérahsatIOn sans la taxe van able Cependant, avec la taxe 
vanable, les revenus nets moyens sont plus elevés qu'avant la hberahsatIOn pour la majonte des 
nIveaux de revenu Les deux scénanos de hberahsatIOn révelent une vanabIhte beaucoup plus 
grande dans les revenus, toutefOIs, qu'avant la hberahsatIOn 

Les courbes presentees a la FIgure 4 1 donnent une meIlleure Idée du changement dans la 
vanabIhte des revenus SUIvant le type de strategie pour les troIS types de productIOn Ces 
courbes présentent les probabIhtés cumulatIves de baIsse en dessous de chaque mveau de revenu 
La hgne 0 dans chaque modèle identIfIe, pour chaque scenarIO, le nIveau auquel le producteur 
commence a perdre de l'argent en matlere de productIOn Les probabIlItés de chute en dessous de 
zéro sont mamfestement les plus grandes pour les producteurs prIvés de la Vallee du fleuve 
Senégal Ces résultats sont dus pnncIpalement aux rendements relatIvement faIble~ obtenus par 
ces systemes de productIOn Dans tous les cas, avec la reglementatIOn des pnx, les revenus 
etaIent mIeux protéges contre une baIsse a des nIveaux tres bas (ou négatIfs) qu'apres la 
hberahsatIOn avec ou sans taxe varIable Par contre la hberalIsatIOn avec ou sans taxe vanable 
relève la probabIlIte d'obtenu à l'occaSIOn des revenus très élevés Les revenus enregIstrent donc 
une beaucoup plus grande amplItude de varIabIlIté qu'avant la lIbéralIsatIOn Les comparaIsons 
des régImes de lIbéralIsatIOn, avec ou sans la taxe varIable, revelent que la taxe sert a relever les 
courbes de probabIlIté des revenus a de faIbles nIveaux de revenu maIS les courbes de 
probabIlIté de revenu convergent à des hauts nIveaux de revenu 
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Figure 41 Distributions des probabilites de revenus agricoles pour les dlfferentes strategies de la 
production du riZ (revenus en milliers de CFA) 
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Dans un contexte géneral, les resultats de cette analyse portent à crOIre que depUIs la 
reforme, les revenus des producteurs ont probablement vane davantage qu'avant la réforme Les 
constatatIOns de la sous-sectIOn precedente suggèrent aUSSI une augmentatIOn en valeur nommale 
des avantages nets, bIen que les changements salent ma ms vIsIbles en valeur réelle Ces 
constatatIOns devraIent être encourageantes pour les producteurs dans la mesure où elles 
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suggèrent que avec la protectIon vanable en place et fonctIonnant correctement la rentabIhte 
nette moyenne devraIt être plus elevee qu'avant la hberahsatIOn De plus la rentabIhte fmanclere 
devraIt s'accroître sensIblement SI la quahte du nz peut être améhoree de mamere à permettre 
que la productIOn pmsse faire concurrence à un nz de metlleur quahté et par consequent ménter 
un pnx correspondant à un nz de meIlleur quahte 

4 2 Technologies changeantes 

4 2 1 QualIte et vanété de semences 

L'amélIoratIon de la quahte des semences de rIZ utIlIsées par les paysans ne se dégage 
guere des déclaratIOns de ces dernIers sur l'utIlIsatIon de semences amelIorees entre 1993 et 1996 
comme l'Illustre le Tableau 4 4 Ce tableau revèle que l'utIlIsatIon de semences que les paysans 
claSSaient dans la catégone de semences amélIorées fluctUait d'une Saison a l'autre et d'une année 
à l'autre Au cours de l'an dermer, cependant, l'utIlIsatIOn des semences amehorées a atteInt 45 
pour cent après une baisse senSIble en 1994 Les aSSOCIatIOns de producteurs de semences 
explIquent ces fluctuatIOns par les pénunes de semences améhorees creées par la pen ode de 
tranSItIOn des responsabIlItés qm a eu lIeu a ce moment-la et par une cnse connexe dans 
l'obtentIOn de credIt pour fInancer la productIOn de semences pendant les Saisons de 1994/1995 
qm a aboutI à une chute de la productIon des semences 

Tableau 4 4 Part de l'utilisation des semences certifiees dans la Vallee du fleuve Senegal, 1993/1996 

CSC93 HIV93_94 CSC94 HIV94_95 CSC95 HIV95_96 

Pas 
CertIfIees 697% 677% 897% 776% 1000% 54 2% 
CertIfIees 303% 32 3% 103% 224% 45 8% 

Source Enquête agricole de la SAED, 1993/1996 

Les declarations des producteurs de semences ne révelent aUSSI guère de tendance sur les 
vanetés utIhsees (Tableau 4 5) bIen que l'utIlIsatIOn prédomInante de la van ete Jaya SOIt 
mamfeste pendant toute la pen ode La populante des autres vanetés ne se degagent pas de ces 
données 

Au cours des deux dernIères annees, Il semble y aVOIr eu des progres conSIdérables dans 
l'amélIoratIon des vanétés de nz dans la Vallée du fleuve Sénegal, avec une hausse rapIde de la 
populanté pour Sahel 108 Sahel 108 est une vaneté a cycle court qm n'est pas photosensIble 
Cette vanéte a des caracténstIques phySIOlogIques qm sont partIcuherement réSIstantes aux 
attaques par les OIseaux et elle a des rendements elevés (plus de CInq tonnes dans les champs de 
paysans qm sont bIen géres) et elle a aUSSI des caractenstlques de bonne quahte BIen qu'elle ait 
été développée pnnCIpalement pour la Saison seche, cette van ete est devenue tres populaire pour 
la Saison humIde aUSSI Elle a gagne en populante au depens de 1 Kong Pao, Sahel 108 etant 
passé de 3 a 7 pour cent de la superfiCIe des plants entre 1995 et 1996 alors qu'IKP est tombé de 
7 a 2 pour cent au cours des mêmes annees, suggérant le remplacement de l'un par lautre 
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Tableau 4 5 Varietes utilisees dans la production de riZ VFS (Part des mtervlewes,1993-1996) 

° ° 
C~C93 HI\ 93_94 C <.,C 9-1- HI\ 9-1-_9;, C~C9;, HI\ 95_96 

J -\\ -\ 625° ° 6S 3° ° 103° ° 655° ° 900° ° 5S 50
0 

IhP .., 1 ° ° 2240 ° 13 SO 0 100° 0 - 60 0 

-\1\\ LJ 3130
0 .., 9° ° 2590

0 690
0 

IR1529 11 1 ° ° 1'" ')0 _ 0 520
0 11 0° ° 

IRS 3 1 °/0 32° /0 1'" 2% 260 ° 127° ° 
IR132-1-0/S10S 31° ° SO 0 25° Q 

SIPI S% 

DJIBELORE SO 0 1 7°10 9° ° 
IR_1S 520

0 520 ° 1 70 Q 

-\UTRE 1 70 
Q 

;\'IEL-\NGE -1- 20 
0 

Source Enquête agricole de la SAED, 1993/1996 

42 2 SItuatIOn de l'utIlIsatIOn des mtrants 

Tableau 4 6 Taux d'utilisation d'mtrants dans la production de riZ dans le delta du VFS (kilogramme ou htre/ha) 

Cc\MPAGNE Quantite Quantite Quantite 
T,pe DE Quantite Quantite de de de 
d'amenagement CULTURE d'uree Dc\P~ furadan ~r~aml weedon 
Sc\ED 1993/94 3037 1564 5 64 15 
Rehabilite 1994/95 2915 1263 2 40 13 

1995/96 2877 745 0 50 15 
Total 2947 1235 2 5 1 14 

SAED 1993/94 2490 1161 5 32 1 1 
E"\.tensl0n 1994/95 2657 1010 0 24 8 

1995/96 2545 1227 0 57 12 
10tal 2579 1105 2 34 10 

PlY 1993/94 6038 2353 0 101 38 
1994/95 1500 500 0 40 8 
1995/96 2267 493 0 33 8 
10tal 3151 101 7 0 54 16 

PIP 1993/94 19438 7980 15 365 204 
1994/95 10484 3713 0 283 170 
1995/96 11633 2296 0 189 52 
Total 15124 5467 7 301 158 

Total 1993/94 541 7 2437 6 103 41 
19-94/95 3296 1340 1 54 22 
1995/96 3399 853 0 58 16 
Total 4062 1587 2 72 27 

Source Enquête agricole de la SAED, 1993/1996 
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Le Tableau 4 6 presente la progressIon annuelle des taux d utIlIsatIOn par type de 
penmetre entre 1993 et 1996 Ce tableau Illustre claIrement que pour les mtrants commerCIaux 
les taux d'utIlIsatIOn ont dans l'ensemble baisse consIderablement au cours de cette pen ode ' Le~ 
mêmes tendances sont observées par type de pénmètre dans la plupart des cas, bIen que les 
anCIens pénmètres d'extensIOn de la SAED ne montrent pas de reductIOn dans les doses 
d'engrais 4 Ces résultats portent a croIre que les benefIces margmaux de 1 epandage d'engrais ~ont 
restes pOSitIfs pour les paysans malgré l'accrOIssement des coûts Neanmoms dans l'ensemble 
la réductIOn de l'utIlIsatIon des mtrants commerCIaux correspond bIen aux prevISIons compte 
tenu de l'mcIdence dIrecte de la dévaluatIOn sur les pnx de ces mtrants qUI a ete Illustrée a la 
sectIOn précédente 

4 2 3 UtllIsatIOn de la mam-d'oeuvre 

Les tendances dans l'effectIf de mam-d'oeuvre utIlIse par hectare de culture de nz sont 
Illustrees au Tableau 4 7 Une tendance mamfeste qUI se dégage de ce tableau est l'augmentatIOn 
génerale de l'utIlIsatIOn de mam-d'oeuvre dans tous les pénmetres de productIOn de rIZ pour la 
pérIode de l'analyse Cette tendance est confIrmée par les statistIques d'une analyse de regressIOn 
qUI revèlent que cette hausse est presque entIèrement due aux augmentatIOns de l'UtIlIsatIOn de la 
mam-d'oeuvre famIlIale dans toutes les catégOrIes de penmetre Les mveaux de mam-d'oeuvre 
engagée restent a des mveaux pratIquement constants pendant la pen ode etudIée Ces tendances 
suggèrent le remplacement des serVIces machmes par de la mam-d'oeuvre manuelle et 
s'explIquent par la réductIOn relatIve en coûts umtaIres de la mam-d'oeuvre en comparaison des 
servIces machmes 

424 Techmques de culture 

424 1 SemIS 

Dans la vallee, le rIZ est semé SOIt a la volee SOIt par repIquage Pendant les premIeres 
années 1980, une grande Importance a été accordee au repIquage comme moyen d'accroître les 
rendements et de rédUIre l'occupatIOn des terres afm d'augmenter la capaCIte de plantatIOn de 
deux cultures Cependant, l'mconvément du repIquage a eté le haut mveau de mam-d'oeuvre 
néceSSaire Les taux de mam-d'oeuvre dépassatent parfOIS 200 personnes/Jours et par hectare 
dans certams penmetres maiS Ils etaient parfOIS aUSSI bas que 60 personnes/Jours et par hectare 
dans d'autres Dans le Delta, la mam-d'oeuvre etait trop rare pour adopter la méthode de 
repIquage mats elle est devenue populaire dans la moyenne vallee où la mam-d'oeuvre etait plus 
abondante A l'heure actuelle, le repIquage SubSIste toutefOIS, en partIculIer dans les penmetre~ 

3 Pendant les trOis annees faIsant lobJet de 1 enquête les dlfferences dans les taux d utlhsatlOn d mtrant~ ont ete 
slgmficatIves au moms le seUlI de 95 pour cent pour tous les mtrants a 1 exceptIon du WEEDON dont le !leUlI de 
sIgmficatlOn a ete 90 pour cent Ces resultat~ suggerent que les tendances dans les taux d utlhsatlOn n ont pas ete 
aleatOlres maIs tradUIsent en reahte les changements mtervenus dans le comportement avec le temps 

4 Les dlfferences par type de penmetre ont ete slgmficatIves au seUIl de 99 pour cent pour tous les mtrants a 1 exceptIOn 
du Furudan L absence de sIgmficatlOn pour le Furudan semble provenir du faIt qu JI n est apphque qu en Las de 
besom comme le montre 1 absence complete d epandage certames annees 
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Tableau 4 7 Utilisation de Main d'Oeuvre dans la production de riZ dans le delta du VFS 

(Personne Jours moyenne par hectare) 

quanllte de quantlte de 
CAMPAGNE md oemre m d oemre 

T,pe DE farrulle e\.teneure 
d'amena ement CULTURE 1 
Sc\ED 1993/94 431 108 
Rehabilite 1994/95 581 246 

1995/96 590 273 

Total 531 240 

SAED 1993/94 334 340 
E\.tensl0n 1994/95 350 305 

1995/96 447 335 

Total 366 311 

PlV 1993/94 451 331 
1994/95 389 181 
1995/96 648 183 
Total 536 116 

PIP 1993/94 689 585 
1994/95 1105 630 
1995/96 958 191 
Total 888 503 

Total 1993/94 457 184 
1994/95 576 175 
1995/96 619 153 
Total 547 171 

des departements de Matam et de Podor, couvrant parfOiS Jusqu'à 83 pour cent de la superfiCie 
dans la reglon de Matam 

Il est Intéressant de noter que la tendance Inverse s'est prodUIte dans le departement de 
Bakel, où les paysans ont adopte la technIque à mOindre utilIsatIOn de main-d'oeuvre qUI consiste 
à semer sur la terre sèche avant l'IrrIgatIOn Cette technIque est pratiquee sur la plupart (83 pour 
cent) de la superfiCIe cultivee et semble être due a un certain nombre de facteurs a) l'absence de 
main-d'oeuvre en raison de l'exode SaisonnIer et à long terme de la main-d'oeuvre de la haute 
vallée, b) les coûts elevés de pompage en raison de l'emplOi de pompes de faible pUIssance et les 
sols sablonneux, c) les préCIpItatIOns plus élevees 

4 2 4 2 PréparatIOn du sol 

RIen ne révèle directement des changements dans les technIques de preparatIon du sol, 
maiS les donnees du Tableau 3 6 révèlent que les depenses générales par hectare des serVIces 
machines ont augmente de plus de 50 pour cent pour le labour maIS seulement de 25 pour cent 
pour le labour off-set Ces chIffres sont dIffICIles à Interpréter etant donné qU'lIs Incluent à la 
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fOlS les hausses de pnx et les changements dans les taux d utIlIsatIOn Au cours d entretIens avec 
les paysans du delta Ils ont mSIsté sur leur recours contmuel aux serVIces mach mes pour la 
préparatIon du sol en raison de la difficulte de la tâche du labourage et du besom d effectuer cette 
tâche sans retard Cette ImpressIOn semble contradIctOIre avec la preuve de l'augmentatIOn de la 
mam-d'oeuvre en remplacement des serVIces machmes comme Il a ete note plus haut maiS 
l'augmentatIOn de la mam-d'oeuvre correspond probablement a d autres actlvltes que la 
préparatIOn du sol, telles que le sarclage et la recolte 

4 2 4 3 Récolte 

Le recours aux mOIssonneuses-batteuses reste populaIre maIgre les cramtes que la 
dévaluatIOn n'entraîne une baIsse de la demande en operatIOns mecamques La comparaIson des 
donnees de la SAED pour les récoltes d'hivernage de 1995 et 1996 Illustre une hausse generale 
de l'utIhsatIon des mOIssonneuses-batteuses de 41 à 44 pour cent de la superfICIe des cultures de 
nz Le taux d'utIlIsatIOn des mOIssonneuses-batteuses est concentre dans le departement de 
Dagana et recule a mesure que l'on remonte la vallee Cette tendance semble être aSSOCIée a la 
reductIOn de la taIlle des explOItatIOns agncoles et a la plus grande dIspombilIté de mam
d'oeuvre dans la moyenne vallee Cependant, Il est surprenant de noter que, au cours des 
demleres annees, la hausse comparatIve d'utIlIsatIOn des mOIssonneuses-batteuses a ete la plus 
élevee dans la moyenne vallee Les taux d'utIlIsatIon des mOIssonneuses-batteuses sont passes 
de 51 à 55 pour cent dans le departement de Dagana, alors qu'Ils sont passés de 25 à 35 pour cent 
de la superfIcIe cultIvee pour le département de Podor Ces resultats portent a crOIre que les 
marches de la mam-d'oeuvre rurale sont en tram de se compnmer dans la moyenne vallee 
également 

43 Changements mtervenus dans les actIVItés des producteurs de nz 

La pnse de conSCIence que les producteurs de nz sont trop tnbutaIres de la culture du nz 
pour leur revenu semble être actuellement la préoccupatIOn a la fOIS des mstitutIOns de recherche, 
de vulgansatIOn et de credIt et des paysans Cette pnse de conscience se degage de nombreuses 
evaluatIons recentes de la SItuatIOn, mais l'ongme de cette pnse de conscIence parmI les acteurs 
de la vallée reslde peut-être dans les OSCillatIons mqUIetantes des revenus de la productIOn de nz 
depUIS l'mtroductIOn des mesures de lIberalIsatIOn (Cette vanabilIte est exammee plus bas dans 
sectIOn 4 1 ) 

Les efforts de dIverSIfIcatIon de la productIOn ne sont pas nouveaux dans la vallee 
DepUIS le début des années 1970, les plans d'IrrIgatIOn aVaient mclus des strategIes pour accroître 
la productIOn d'autres céréales (pnnclpalement le maIS et le sorgho), aInSI qu'une van été de 
légumes, de fruItS, de legummeuses, de fourrages et de cultures de rapport Néanmoms, les gros 
efforts pour promouvOIr d'autres cultures se sont en grande partIe hmltés a la culture des tomates 
(autour de deux conservenes de tomates dans le delta) et a la culture du sucre (dont la productIOn 
est effectuee par une seule sucrene, RIchard Toll) La productIon de tomates a attemt un 
maxImum de 8 000 tonnes en 1990, mais depUIS elle est tombee brutalement a 2 400 tonnes en 
1996/1997 Cette chute a eté en partIe due a une récolte très medIOcre causée par un probleme 
de maladIe 
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La production d'autres legumes (OIgmon gombo, pOIvron pommes de terre ) est la seule 
catégone de cultures qUI s'est developpée rapIdement au cours des dernIères annees La 
productIOn a augmenté de plus de 60 pour cent au cours de l'an dernier, depassant pour la 
premlere fOlS la productIOn de tomates Cette productIOn semble provemr entlerement 
d'mvestIssements pnves dans la régIOn La productIon d'OIgnons est l'actlvtte la plus Importante 
et elle s'est developpee rapIdement depUIs l'mtroductIOn d'une vanete du NIger appelee VIOlette 
de Galml, qUI pousse bien dans la regIOn et qUI se conserve bIen Le marche de ces legumes se 
concentre actuellement surtout dam, les grands centres urbams du Senégal, ce qUI laisse penser 
que a mOInS que des marchés plus élOIgnes pUIssent être développes, la demande nsque d'être 
bientôt saturée 

L'expenence d'Agrz-Nord , une grande explOItatIOn horticole pnvee dont la productIOn 
est vendue sur les marches locaux et d'exportatIon Illustre cette probleme Ses tentatIves 
mltIales de culture de pommes de terres et d'OIgnons pour le marché natIOnal ont remporté un 
succes en 1995, maIS ont ensUIte enregistre des resultats desastreux en 1996 en raIson de la ferme 
concurrence des ImportatIOns pendant la pénode de recolte Par contre, l'explOItatIon contmue a 
prodUIre des tomates pour la mIse en conserves et des hancots verts pour l'exportatIOn dans le 
cadre d'un contrat avec la conservene de tomates locale, SONACOS Cette activIte s'est revélee 
suffIsamment lucrative pour l'explOItatIOn maIgre ses pertes dans d'autres cultures Cette 
expénence suggere que le développement de l'horticulture dans la vallee néceSSIte d'IdentIfier de 
gros acheteurs supplémentaIres qUI pUIssent garantIr des marches pour l'écoulement des prodUIts, 
SOIt fraiS SOIt en conserves La concurrence des ImportatIOns a eté apparemment due aux 
strategies de dumpIng de l'Europe sur ses marches d'exportatIon et a l'IncapacIté du systeme 
tanfatre du Senégal a assurer une protectIon contre ces ImportatIOns 

Les stations de recherche de la SAED et de l'ISRA ont aussI mene des recherches 
conSIderables sur le mats et le sorgho et sur certaInS legumes et des efforts de vulgansatIOn se 
sont reveles benéfiques en mtrodUIsant ces cultures dans la haute et moyenne vallée Cependant, 
les rendements de ces cultures ne sont pas senSiblement amehorés au cours de cette penode et la 
superfIcie couverte par ces cultures n'a guère ete élargIe ToutefOIS, la recherche sur la 
dIversIfIcatIOn est devenue un des themes pnnclpaux du programme de l'ISRA à Samt-LoUIs et 
ce theme faIt aUSSI l'objet du projet FED de la SAED EnfIn, un projet Israéhen mene au Lac de 
Guere porte sur le developpement de la productIOn hortIcole 

PlUSieurs nouvelle cultures Ifflguees font aUSSI l'objet d'eSSaIS dans la vallee SODIFITEX 
a commencé à effectuer des essaIs de productIOn de coton Ifflgue, dans l'IntentIOn de développer 
d'abord la productIon de semences de coton En raison de l'IfflgatIOn et de la pOSSIbIlIté de 
prodUIre deux cultures par an, la productIOn dans la vallee devraIt permettre la reproductIon plus 
rapIde de semences de coton et un bIen meIlleur contrôle de la quahte des semences En 
1996/1997, SODIFITEX a crée un penmetre expenmental de productIon de coton avec la 
partIcIpatIOn d'un groupement de producteurs de Donaye près de Podor Les resultats de la 
premlere année ont eté Juges fort pOSItIfs avec des rendements moyens depassant 3 tonnes par 
hectare et certams paysans obtenant Jusqu'à 3,5 tonnes par hectare De plus, le groupement de 
producteurs avec lequel SODIFITEX a traVaIllé a demande de pourSUIvre la culture cette année 
et a même chOISI d elarglr la partiCIpatIOn aux eSSaiS Les avantages marques de la culture ont éte 
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la capaCIte de dIverSIfIcatIOn de la hausse des revenus une plus grande certItude quant aux pnx 
des mtrants et des récoltes et un acces facIle au fmancement des cultures 

D'un autre côté, au cours des conversatIOns avec les paysans ces dernIers ont mentIOnne 
plusIeurs problèmes concernant ce pen mètre notamment les coûts tres éleves de productIOn le~ 

besoms éleves en mam-d'oeuvre et, élement partIculIèrement Important le conflIt cree par le~ 
besoms sImultanes de mam-d'oeuvre pour la plantatIOn des semences de culture et de nz au 
debut de l'hIvernage Cette observatIOn est vraIe parce que les paysans ont declde de repIquer du 
nz dans ce penmetre 

Du pomt de vue de SODIFITEX, l'expénence a éte tres encourageante et, en 
conséquence, le projet elarglra a nouveau la productIon l'annee prochame Cependant, les 
mêmes problemes qUI ont eté IdentIfiés par les paysans ont aussI été soulIgnés par le projet En 
partIculIer, le conflIt crée par les besoms de mam-d'oeuvre pendant la plantatIOn et, aUSSI, le 
besom de coordonner la plantatIOn avec l'eau dlspomble pour l'IrrIgatIOn a posé un problème 
pour l'extensIOn de la superfICIe cultIvee en coton 

Le projet est parvenu a un accord avec l'aSSOCIatIOn de productIOn qUI fIxe un calendner 
pour la plantatIOn à la fOlS du nz et du coton Il est mteressant de noter que, dans l'accord, Il a 
ete déCIdé de planter en premIer le nz en raison de la pnonté accordée par les paysans au nz 
comme culture vIvnère et en raison des pertes de rendement qUI nsquent d'avOlr heu s'Il est 
plante tardIvement SODIFITEX a accepte cette solutIOn en raison de ses espOlrs que les 
cultures pourraient être assurées dans ce calendner Ce probleme mSIste sur un pomt où les 
recherches agronomIques et sur les systemes de productIOn pourraient se concentrer afm 
d'amehorer les perspectIves de productIOn dans le cadre de la dIverSIficatIOn des cultures 

44 EvaluatIOn des changements dans la prodUCtiVIte 

Au cours de l'evaluatIOn des changements mtervenus dans le comportement des paysan~, 
une autre questIOn qUI a ete exammée a eté l'mcIdence des réformes sur la productIvIté des 
paysans Les préVISIons étalent que, dans le contexte de productIon plus hberal que les reformes 
aVaient cherche à étabhr, la productIVIte des paysans concernant la culture du nz aurait dû 
augmenter 

Le concept de la produCtIVIte est sense sIgmfler l'efficacite de la productIon Ce concept 
peut être dIVIse en deux éléments L'efftcacite techmque évalue la relatIon phySIque de la 
productIOn obtenue par umte d'mtrant C'est donc une fonctIOn de la technologIe employee dans 
la productIOn et de la maîtnse de cette technologIe par le producteur Le second a~pect de 
l'effIcaCIté est l'effIcaCIté de la répartItIOn Cette effIcacIte concerne la capaCIte du producteur a 
utIlIser chaque mtrant au mveau auquel le coût margmal de son utIlIsatIOn eqUIvaut a son revenu 
margmal dans la productIOn 

Pour mesurer-la productIvIté techmque, l'étude a cherché a creer une fonctIOn de 
productIOn pour mesurer la relatIon entre les quantItes de facteurs utIlIsées dans la productIOn et 
les resultats obtenus Cette fonctIOn a alors ete utIlIsee pour détermmer les changements 
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mtervenus depUIs la reforme en exammant les changements dans les coefficIents qUI revèlent 
l'efficacite techmque de l'utilisatiOn de chaque facteur de productiOn avant et apres la reforme 

En tant que premlere etape de la créatiOn d'une fonctiOn de productiOn, une analyse 
separee a été effectuée pour constrUIre un modèle de predIctiOn pour exphquer les rendements 
Cette analyse aVait un objectif dIstmct qUI etait de vou s'il etait pOSSIble d'IdentIfIer des vanables 
de predIctiOn qUI pourraient améllorer les projectiOns de rendement Cependant, elle a aUSSI 
contnbue a l'analyse de la fonctiOn de productiOn en aidant a IdentIfier des vanables de structure 
et de gestiOn dans le jeu de donnees dispomble qUI pourraient servu à évaluer des dIfférences, en 
matiere de technologIe ou d'enVIronnement, qUI mfluencent la productiOn Ces vanables ont ete 
mtrodUIt dans l'analyse de la fonctiOn de productiOn comme vanables representatIves des 
differences de mveau de gestiOn et technologIe Le modele de predIctIOn des rendements est 
presenté plus bas, SUIVI de l'analyse de la fonctiOn de productIOn 

Tableau 4 8 Caractenstlques des explOitations types 

Type d'explOitation Autoconsommation Transformation au ExplOitation 
systeme commerciale Commerciale 

Evolution de Vieux et Vieux avec Neuf avec 
l'explOitation stagnant croissance moderee croissance rapide 
Situation familiale Maturltee Dissolution ExpanSion 
Mal n-d' oeuvre Familiale Famllale + payee Payee 
Surface cultivee 4 ha 8 ha 140 ha 
Part Irriguee 80 pour cent 100 pour cent 100 pour cent 
Mecanisation Neant Peu Complet 
Capitalisation Faible Fort Fort 

Une analyse de l'effIcacIte économIque a aUSSI été tentee en ayant recours a des fonctIOns 
de benéfIce Les fonctIOns de benéfIce cherchent à exammer l'effIcacIte économIque de la 
productIOn en exammant la reactIOn des benefIces de la productIOn aux pnx des facteurs et des 
mtrants Les résultats de cet exerCIce ont eté mfructueux, cependant, etant donne qU'Il n'a pas éte 
pOSSIble d'etablIr de corrélatIon sIgmficatIve entre les pnx des mtrants ou des facteurs et les 
benefIces La cause de cet échec semble aVOIr ete que les donnees sur les pnx des mtrants et des 
facteurs dans l'échantIllon consIdére etaient peu fiables Les deux ont ete calcules à partIr de 
coûts totaux déclares pour chaque mtrant ou facteur qUI ont éte dIVIses pour les quantItes 
utIlIsées declarees Cependant, ces pnx ImplICItes varIaient largement au cours d'une saIson 
donnée, supposant SOIt des defaillances du marche SOIt des donnees préCaires Cette dermere 
explIcatIOn a semble être la bonne à la fOIS parce que les donnees semblaient contemr des 
defmItIOns contradIctOIres 5 

, En particulIer les coûts dec\ares des Intrants ont pu correspondre aux achats n ont pas touJours correspondu 
exactement aux quantltes utIlIsees dans la productIOn donc les pnx IndUIts de ces deux varIables ont ete errone 
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Tableau 4 9 Comparaisons entre les simulations et les conduites reels des exploitations 

Type d exploitation 
Non-commerciale Transltlonelle Commerciale 
Reel Simulee Reel Simulee Reel Simulee 

Revenu 890 460 2333 3096 1100 51387 
Superficie cultivee 4 4 8 8 140 140 

Paddy de l'hivernage 3 3 6 6 140 140 
Tomate 1 0 1 1 0 0 
Sorgho 1 1 0 0 0 0 
Ognon 0 0 05 05 0 0 
Okra 0 0 05 05 0 0 
Arachides contre saison 0 0 0 0 0 140 
Main-d'oeuvre payee (en heures) 

avant recolte 0 0 0 0 496 1310 
apres recolte 170 345 2255 1591 250 390 

4 4 1 OutIls de predIctIOn des rendements 

Des modèles économetnques ont été etabhs pour exphquer les rendements de nz en 
utIlIsant comme vanables mdependantes des paramètres de structure, de gestIOn et de marche 
Les vanables ont ete ChOISIeS en supposant qu'elles pouvaient être connues au debut d'une Saison 
de productIOn afm que les modèles pUIssent serVIr d'oUtIls de predIctIOn a court terme pour 
projeter la performance des rendements a partIr d'mformatIOns connues au debut d'une campagne 
agncole Des modèles dIstmcts ont ete etabhs pour le nz d'hIvernage et de contre-saIson 

Le Tableau 4 Il (plus 1010) presente les vanables exammees dans ces modèles et les 
resultats des régreSSIOns OLS en utIlIsant l'entree progressIve de dIverses vanables au chOIX dans 
des équatIOns dans lesquelles les rendements etaient la vanable dépendante Les ré~ultats 
presentes sont donc bases sur des régreSSIOns representees umquement par les vanables retenues 
Les coeffICIents des vanables exclues représentent les paramètres d'entrée de la vanable dans 
l'équatIOn 

Tableau 4 10 Comparaisons entre les Simulations d'avant et d'apres reformes 

Type d'explOitation 
Non commerciale Transltlonelle Commerciale 
Avant Apres Avant Apres Avant Apres 

Revenu 481 460 3197 3096 1300 51387 
Superficie cultivee 4 4 8 8 140 140 
Paddy de l'hivernage 3 3 6 6 140 140 
Paddy de contre saison 7 0 
Tomate 0 0 1 1 0 0 
Sorgho 1 1 0 0 0 0 
Ognon 0 0 05 05 0 0 
Okra 0 0 05 05 0 0 
Arachides contre saison 0 0 0 0 35 140 
Mam d'oeuvre payee (en heures) 

avant recolte 0 0 0 0 1310 1310 
apres recolte 345 345 2255 1591 390 390 
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4 4 1 1 Vanables de structure et de gestIOn des penmetres 

Des vanables fIctIves ont eté mtrodUItes pour dIstmguer quatre types de penmetres (VOIr 
déscnptIOn dans sectIOn 2 2) 

1 les penmetres rehabilItés de la SAED 
2 les extensIOns des penmetres de la SAED 
3 les penmetres pnves, et 
4 les pénmètres VIllageOIS 

Les deux premIeres categones font la dIstmctIon entre les penmetres de la SAED qUI ont 
ete rehabIlItés. et confiés a la gestIOn de groupements de paysans tout en bénéfIcIant en genéral 
du soutIen consIderable de la SAED, et les penmetres qUI sont des extenSIOns des pénmetres de 
la SAED construIts par des paysans à tItre pnve sur des terres appartenant a la SAED SI ces 
deux categones mcluent des paysans qUI sont ou qUI ont ete sous la superVISIOn de la SAED, 11 
était prevu que le degré de contrôle de la SAED dImmueraIt entre les catégones 1 et 2 et que 
cette dImmutIOn de contrôle se dégagerait de la performance des rendements Cependant, dans 
l'analyse econométnque ces deux sous-categones differentes des pénmètres de la SAED se sont 
révelees mdIscernables en matiere de prevISIon de rendements et n'ont donc pas été mcluses dans 
le modele fmal 

Par contre, la vanable des penmetres VIllageOIS s'est revélee fort sIgmfIcatlve dans les 
predictIOns des rendement~ tant pour l'hivernage que pour la contre-saison, ces penmetres 
montrant des baisses de rendement d'une tonne pour la contre-Saison et de 614 kg pour 
l'hivernage, les autres vanables restant constantes Les penmetres pnves ont revélé une baisse 
des rendements analogue et fort sIgmfIcative (-1,45 tonne/ha) pour l'hIvernage, maiS n'ont revele 
aucune difference dans les rendements de tous les penmetres de la SAED pour la contre-Saison 

Dans les deux cas, cette baisse de rendement tradUIt probablement les aménagements 
relativement modernes et le haut mveau d'expertise de gestIOn de la SAED ou des anciens 
pénmetres de la SAED, en comparaison des penmetres VIllageOIS et pnvés du Delta Cette 
dlstmctIOn est particulIèrement vraie depUIs l'arnvee de paysans relatIvement mexpenmentés 
dans le Delta apres la fOIre d'empOIgne du debut des années 1990 pour l'acqUISItIOn de terres 
Ces conclUSIOns sont en accord avec les comparaisons franches de~ rendements du Delta par type 
de pénmètre Cependant, Il convient de noter que ces conclUSIOns s'mversent dans la moyenne 
vallée, ou les penmetres pnves et vIllageOIS ont des rendements plus élevés que les grands 
pénmetres 

Pendant l'hIvernage, ces dIfferences s'explIquent en grande partIe par le type de systeme 
de dramage du penmetre En partIculIer les pénmètres qUi aVaIent des systèmes de dramage par 
pompe ont révéle des rendements mfeneurs de 691 kg par rapport à ceux qUi ne dIspOSaIent pas 
de ces systemes Etant donné que 92 pour cent des penmetres de la SAED, maiS seulement 4 
pour cent des pénmetres pnves et 15 pour cent des pénmètres VIllageOIS dIsposaIent de ces 
systemes, ce facteur a lUI seul explIque une grande part des écarts d'ensemble dans les 
rendements entre ces deux types de pen mètre L'effet negatIf apparent de ces systemes de 
dramage SOphIstIques sur les rendements tradUIt probablement le problème fondamental de 
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saturatIon d'eau et de sahmsatIOn dans les penmetres qUI sont éqUIpes de ces systemes Cette 
sItuatIOn laIsse donc entendre que, SI de~ systemes de dramage ont éte mstalles dans de" 
parametres qUI connaIssent ces problèmes, les systemes ne suffIsent pas a cornger le probleme 
SOIt du faIt de leur conceptIOn SOIt parce qu'lis ne sont pas correctement géres 

Les amenagements de dramage n'ont pas contnbue sensIblement aux rendements de la 
contre-SaIson CeCI n'est pas surprenant étant donne qu'Il n'y a guere besom de dramage pendant 
la contre-SaIson lorsque les faibles mveaux phreatIques et les taux d'evaporatlon eleves redUIsent 
le besom de dramage 

44 1 2 VarIables de gestIOn des explOItatIOns 

D'apres les resultats, l'utlhsatIOn d'un groupe moto-pompe pour dlstnbuer de l'eau 
d'IrngatIOn, à la place de la dlstnbutIOn d'eau par une grande statIOn de pompage a gestIon 
centrale, n'a pas eu d'effet Important sur les rendements pendant l'une ou l'autre SaIson Ces 
resultats portent à crOIre que ces technologIes sont également fIables en ce qUI concerne la 
dlstnbutIOn d'eau Ils suggerent que la technologIe du groupe moto-pompe aIt été maîtnsee a un 
tel pomt que les pannes ou autres problèmes hés à ces pompes n'exercent plus de contramte 
Importante sur la productIOn D'un autre côte Ils suggèrent aUSSI que les hausses possIbles de 
souplesse de l'IrngatIOn que ces pompes peuvent fournIr ne constItuent pas un facteur 
d'améhoratIOn de la prodUCtIVIté 

En ce qUI concerne les van ables de gestIOn, seuls les amerés eXIgIbles sur le~ prêts 
agncoles sont sIgmficatifs dans la préVISIOn des rendements des modèles à la fOlS d'hIvernage et 
de contre-SaIson Dans les deux cas, cette vanable est fort sIgmflcative sur le plan statIstIque, 
entraînant des baIsses de rendement de 4 3 kg et de 200 grammes pour 1 000 CFA de dette pour 
la contre-SaIson et l'hIvernage respectIvement Etant donne que les dettes atteIgnaIent en 
moyenne 29 000 CFA pour la contre-Saison et 169000 CFA pour l'hIvernage, ces resultats 
supposent des pertes de rendement pour dettes de 124 et 34 kg en moyenne par hectare 
respectIvement On peut avancer que la raison de cette relatIOn tradUIt les restnctIOns accrues de 
credIt et par conséquent d'utIlIsatIOn d'mtrants au cours de l'annee en cours en raIson d'arneres 
eXIgIbles 

Pendant la contre-saIson, la seule autre vanable de gestIon qUI est Importante pour 
détermmer les rendements des paysans est le nombre de parcelles que cultIve le paysan et la dette 
du paysan BIen que la vaste maJonté des paysans ne cultIvent qu'un champ pendant la contre
saIson, chaque champ supplementalfe entraîne une réductIOn de rendement de 3,8 tonnes par 
parcelle Cette reductIOn enorme porte à crolfe que la gestIOn d'un grand nombre de parcel1e~ est 
dIffICIle pendant la contre-SaIson 

Le type de gestIOn des parcelles a une mCldence marquee sur les rendements pendant 
l'hIvernage, les champs cultIves par le chef de ménage prodUIsant 681 kg de plus que les autres 
Cette dIfference n'est pas surprenante et tradUIt normalement la plus grande expenence de ces 
mdIvIdus et leur plus grand accès aux mtrants et à d'autres ressources 
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L utIlIsatIon de semences certIfIées dans la productIOn est fort appreclable pendant 
l'hIvernage maIS elle ne semble pas être Importante pendant la contre-SaIson 

TradUIsant la haute qualIte des semences amélIorees, l'utIlIsatIOn de semences certIfIees 
ajoute aux rendements 1208 kglhectare A tItre Iromque, cette varIable ne semble pas 
sIgmflcatlve pour la contre-saIson, prodUIsant seulement une amélIoratIOn de~ rendement,> de 15 
kg avec une faIble sIgmfIcatIOn (13 pour cent de probablhte d'absence de relatIOn) 

La date du premIer semIS est aUSSI Importante pendant l'hIvernage umquement, pUIsque 
chaque semame de retard du semIS entraîne une reductIOn des rendements de 125 kglhectdre Ce 
resultat confIrme des eSSaIS agronomIques qUI ont révéle que cette perte de rendement etaIt dû à 
l'mcldence de Journees plus courtes et plus fraîches sur la sterIlIte des pamcules, effet qUI 
commence a se faIre sentIr partIculIèrement SI la plantatIOn est repoussée apres la ml-août 
Comme on peut s'y attendre cette varIable n'a pas été sIgmfIcatIve pendant la contre-SaIson, 
etant donné que les retards de plantatIon ne font qu'accroître le contact de la culture avec la 
chaleur et la lumlere 

4 4 1 3 VarIables du marché 

Les prIX des mtrants (uree, DAP, Weedon et Propaml les prInCIpaUX mtrants) ont été 
mtrodUIts pour de gager le coût des mtrants au debut de la campagne agrIcole, en pensant que ces 
prIX auraIent une mfluence sur les taux d'utIlIsatIon des mtrants et par consequent sur les 
rendements Cependant, aucun de ces prIX ne s'est revelé sIgmflcatlf dans le modele d'hIvernage 
ou dans le modèle de contre-SaIson Ces résultats portent a crOIre que SOIt l'utIlIsatIOn par les 
paysans d'mtrants a une réponse peu élastIque aux changements de prIX, SOIt que l'UtIlIsatIOn des 
mtrants n'a pas ete tres Importante dans la determmatIon du comportement des rendements Une 
autre explIcatIOn est SImplement que les donnes sont erroné (VOIr note 6) Ce résultat peut 
provenu du faIt que, quelle que soIt l'année, la VarIatIOn des prIX des mtrants de l'échantIllon 
transversal n'a guère ete senSIble D'un autre côte, les prIX ont augmenté conSIdérablement apres 
la devaluatIOn 

Les resultats du modèle de predIctIOn des rendements sont mtéressants du faIt qU'lIs 
démontrent l'mcldence d'un certam nombre de pérImètres et de varIables au mveau de 
l'explOItatIOn sur le rendement Premlerement, Ils suggèrent l'Importance de certames 
caracterIstIques des pérImètres pour les rendements La présence des pompes de dramage 
semble être une valeur approXImatIve des problemes de dramage et elle est donc en corrélatIOn 
avec des rendements redUIts A cet égard, un meIlleur facteur de prédIctIOn seraIt une evaluatIOn 
dIrecte des problèmes de salImte et de saturatIOn d'eau dans les pérImètres 
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"':j Tableau 4 11 Modèles de prediction des rendements de riZ Contre-saison et hivernage dans le Delta de la Vallee du fleuve Senegal :2 ... 

CONTRE SAISON IHIVERNAGE ~ 

~ R carre 017 0265 
Q. 

R carre ajuste 0138 0241 f} 
B" F Statlstlc 5207 10882 

"1::s Vanable dependant Rendement ~ 
ê-
Q. 
~ 
;:: 

Vanables 8eta T Sig Beta t Sig 
1 Constante INCL 863977 5393 0000 INCL 1226003 6108 0000 
Variables structure/gestion perimetres 

2 Penmetre villageoise (muette) INCL -106615 -2173 0033 INCL -61462 -1837 0068 
3 Perimetre SAED rehablhte (muette) EXCL 0049 0377 0707 EXCL 0047 0452 0652 
4 Perimetre pnve, (muette) 

.j::.. 
EXCL -0 001 -0 009 0993 INCL -145185 -3851 0000 

.j::.. 5 Penmetre SAED extension (muette) EXCL 0043 0401 0690 EXCL -0 03 -0452 0652 
6 Exhaure d'eau EXCL 0016 0114 0909 INCL -691 25 -2765 0006 
7 Group motopompe EXCL 0026 0127 0899 EXCL 0097 0893 0373 
Variables de gestion de l'exploitation 
8 Gestion par propnetalre (muette) EXCL 0115 1069 0288 IINCL 681 10 2382 0018 
9 Faire valaire directe par propnetalre EXCL 002 0107 0915 EXCL 0034 0494 0622 

(muette) 
10 Nombre de parcelles INCL -381989 -2442 0017 EXCL -0 005 0083 0934 
11 EXigible CNCAS arneres INCL - 0043 -2684 0009 INCL -000021 -2498 0013 
12 Type de semences EXCL 0015 0133 0894 INCL 120815 5862 0000 
13 Mechanlsatlon du prep sol (muette) EXCL 0111 1062 0292 EXCL 002 032 0749 
13 Semaine de 1 ere semis EXCL 0155 1 391 0168 INCL -125 147 -3253 0001 

------------
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L'mcldence negatlve des penmetres vIllageOIs et prIves de la vallee semble prouver la 
valeur de l'aIde de la SAED a gerer les pérImetres CecI suggere le besom contmu d'une 
mstltutIOn de type SAED pour fournIr une asç;Istance technIque et en matIere de gestIon aux 
gerants de penmetres 

La SIgnIfIcatIOn des arnérés eXIgIbles en tant que facteur de prédIctIOn negatlf des 
rendements revele la reductIOn verItable de credIt par la CNCA aux paysans n'ayant pas pu 
rembourse leurs dettes et que cette restnctlon de credIt a des repercussIOns sur la performance 

j 

La valeur des semences amélIorees est claIre pour la culture d'hIvernage maIS non pour 
la contre-SaIson, portant à croue que les varIetes développees pour la contre-SaIç;on n'etaIent pas 
effIcaces au moment de la recherche Cependant, depUIS lors la vulgansatIOn de Sahel 108 peut 
aVOIr modIfIé cette conclUSIOn 

Alors que ces resultats pourraIent aIder à predIre les rendements SI les données pour 
chacun etaIent recueIllIes en temps voulu au debut de chaque cycle agrIcole, la valeur génerale 
de l'exerCIce pour explIquer les rendements est neanmoms msuffIsante 

Les varIables beaucoup plus Importantes sont probablement le dosage des mtrants dIvers 
utIlIsés pendant la campagne agrIcole et le montant et type de serVIces machmes et de mam
d'oeuvre utIlIses Ces varIables sont mtrodUItes et exammees Cl-après dans l'analyse des 
fonctIons de productIon 

4 4 2 EffIcaCIte de la productIOn 

Un modele de fonctIOn de productIOn a ete étabh a partu de données de la SAED pour 
exammer l'effIcacIté technIque de la productIon et l'mcldence de la dévaluatIOn L'analyse 
mcorpore les facteurs de structure IdentIfIés dans le modele de prédIctIOn pour représenter la 
technologIe employée En outre, des taux d'utlhsatlon des facteurs de productIon ont ete 
mtrodUIts pour IdentIfIer la contrIbutIOn de chacun d'entre eux à la productIOn En plus de 
détermIner les dIfferences d'effIcacIte technIque avant et apres la dévaluatIOn et la hberahsatIOn 
des pnx du paddy, et les dlfferences entre 1 hIvernage et la contre-SaIson des vanables fIctIves de 
déplacement et de pente ont été IntrodUItes également dans le modele La dévaluatIOn et la 
hberahsatIOn des prIX du paddy sont supposees s'être prodUItes en même temps, en JanVIer 1994 
La contre-SaIson est supposée couvnr toutes les cultures semees avant Jum, mcluant donc aussI la 
culture d'''mter-saIson'' plantée à la fIn de la contre-SaIson ou au début de l'hIvernage 
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Tableau 412 Fonction Cobb Douglas de productIon de riZ 
CoeffIcIent de reference Effet de la devaluatlon Effet SaIsonna Ire CoeffIcIent Std Sig CoeffiCient Std SIg CoeffICient Std Error Sig Error Error 

Elasticites des facteurs 
CapItal 0430 0107 0000 0534 0143 0000 0225 0167 0178 Main-d'oeuvre -0034 0047 0461 0139 0059 0018 -0189 0070 0007 Terre 0459 0112 0000 -0529 0152 0001 -0075 0169 0658 Variables fictives de 
deplacement 
Constante 3079 1289 0017 
Devaluation 

-7330 1756 0000 Contre-saIson 
-2012 2 046 0326 Gestion 0129 0059 0028 

Semences 0059 0049 0227 
Perimetres -0019 0072 0791 VillageOIS 
Perimetres prIves -0085 0084 0312 
Note 
Formule Cobb Douglas la variable dependante est la production de riZ (In), tous les facteurs sont introdUits en tant que 
loganthmes naturels en regresslon 

R carre adj 0 769, Durban Watson 1 885 
ANOVA Fstat 9845 Slgmflcance a 0000 
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La formule Cobb Douglas fournIt une Interprétation ImmédIate des coeffIcIents en tant 
qu'elaStlCItes 6 Le~ resultats supposent donc une élastIcite de la productIOn par rapport au 
capItal de 0,43, une élastIclte par rapport à la maIn-d'oeuvre de -0,03 et une élastiCIte par 
rapport à la terre de ° 45 Alors que le capItal et la terre sont chacun sIgmfIcatIfs au mveau 
de 1 pour cent, le coeffICIent de la maIn-d'oeuvre n'est pas du tout sIgmficatIf Cette absence 
de sIgmfiCatIOn des resultats de la maIn-d'oeuvre peut être en partIe due à la diffIculte 
extrême de mesurer l'utIlIsatIon de la maIn-d'oeuvre, étant donne les dIfférences de qualIte et 
d'effort de la maIn-d'oeuvre Pour des raisons qUI ne sont pas claires, les donnees des Saisons 
de 1994 et de 1995 semblent à cet egard être beaucoup plus completes et cohérentes SI l'on 
utIhse umquement cet échantillon, les resultats de la maIn-d'oeuvre deVIennent SIgnIficatIfs 
au nIveau de 5 pour cent et suggèrent une élastIcite de 0,1 Les elastICItés par rapport au 
capItal et a la terre restent fort SIgnIficatIves et envuon au même nIveau En prenant en 
compte ces chIffres, les resultats concordent avec les préVISIOns Ils en decoule que, pour la 
productIon de nz IrrIgue, la terre et le capItal sont les vanables les plus contraignantes, alors 
que la maIn-d'oeuvre est plus abondante, et donc contnbuent beaucoup mOInS à la 
productIon 

L'InCIdence de la vanable polItIque sur la productIvIte techmque est partIculIèrement 
prononcee dans l'échantIllon de donnees de la SAED, ce qUI est surprenant compte tenu de la 
séne chronologIque courte Incluse dans l'échantIllon Les élasticites par rapport a tous les 
facteurs sont Influencees conSIdérablement SI l'on suppose des revenus d'échelle Inchangés, 
Il est Inhérent a la formule de la fonctIOn que l'elastIcné par rapport à un facteur devraIt 
baisser SI l'autre augmente En l'occurrence, la contnbutIOn de la terre baisse alors que les 
contnbutIOns de la maIn-d'oeuvre, et en partIculIer du capItal, augmentent C'est logIque 
etant donne que, sur les trOIS facteurs, les coûts d'InVestIssement ont ete les plus affectes par 
la devaluatIOn en raison de la grande part echangeable de ces coûts Le coeffICIent negatIf et 
fort SIgnIfIcatIf de la vanable de déplacement de la dévaluatIon porte a crOIre que l'effet 
géneral sur la productIOn de nz a éte negatif CeCI aUSSI n'est pas surprenant, en partIculIer 
au lendemaIn de la dévaluatIOn en raison de l'InCIdence négatIve que ce changement a eu sur 
les moyens du paysan pour se procurer des Intrants et explOIter entIerement sa terre 

L'effet de la Saison de productIOn sur l'effIcaCIté technIque a eté SIgnIfIcatIf 
unIquement dans le cas de la maIn-d'oeuvre, portant a crOIre que, pendant la contre-saison, 
l'élasticIte de la productIon par rapport a la maIn-d'oeuvre est rédUIte de 0,19 Cette van able 
fIctIve de deplacement pour la contre-saIson n'est aUSSI pas du tout sIgmficative Ces 
résultats portent à croue que, a l'exceptIOn de la maIn-d'oeuvre, l'effIcacIté techmque n'est 
pas affectée par la Saison Il est plaUSIble que la maIn-d'oeuvre SOIt affectée négatIvement par 
les condItIons de travaIl beaucoup plus dIffICIles pendant la contre-Saison en raison 
pnncipalement de la beaucoup plus grande chaleur 

-

6 Les elastIcltes sont defimes comme etant le changement expnme en pourcentage de la variable dependante (en 
loccurrence la productIOn de nz) en fonction du changement expnme en pourcentage de 1 utilisatIOn de la 
"anable mdependante (en 1 occurrence la terre la mam-d oeuvre ou le capital) 
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Toutes les varIables representant des dIfférences dans la technologIe ou Id gestIon ~e 
sont comportees conformement aux résultats du modele des facteurs de predIctIOn des 
rendements, maIS seule la varIable de gestIOn (que le paysan aIt ete le chef de menage ou 
non) a révele une certame sIgmflcatlOn La gestIOn des parcelles par le chef de menage a 
contnbue a une hausse de la productIOn de 13 pour cent La qualIte des semences et le faIt 
que les penmètres aient ete des perImetres villageOIs, pnves ou appartenant a la SAED n'ont 
pas ete slgmflcatIfs dans l'analyse Il est mteressant de noter que étant donne le faIt que bon 
nombre des nouveaux pen mètres pnvés ont échoue cette analyse suppose que ceCI n a pas 
eté dû au fait que les pénmetres pnvés étalent de par nature moms effIcaces maIS au faIt 
qU'lIs étaIent plus souvent gerés par des mdlvldus qUI n'étalent pas le chef de men age 

Les différences entre les deux types de pénmetres SAED ont ete mtrodUItes maIS, 
comme dans le modele de prédIctIon, les resultats ont revéle qu'elles n'etaient pas du tout 
sIgmficatIves PareIllement, la presence de draInage la Saison, le nombre de parcelles de 
l'explOItatIOn se sont révéles entlerement InsuffIsants Les arnerés eXIgIbles ont aUSSI été 
IntrodUIts, malS Ils ont présentés des correlatIOns élevees avec les beSOInS en capItal et ces 
vanables ont donc eté abandonnées Dans l'ensemble, a l'exceptIOn de la vanable de gestIOn, 
aucune autre des caractenstIques IdentifIées dans le modèle de predictIon n'a ete utile pour la 
fonctIOn de productIon CecI porte a croIre que les van ables qUI ont éte Incluses dans le 
modèle de prédictIOn servent en grande partie de valeur approXImative pour preVOIr 
l'utIlIsatIOn des facteurs de productIOn pendant la campagne agncole 

Dans ce contexte, l'InCidence négative de la vanable dévaluatIOn/hberahsatIOn des 
marches de la fonctIOn de productIOn peut être Interpretee comme tradUIsant une perte de 
l'efftcaclte techmque pendant la pénode qUI a Juste SUIVI la devaluatIOn, lorsque les paysans 
ont commencé a modIfier leur chOIX d'mtrants et de facteurs de productIOn Cette baisse 
provIsoire de l'effIcaCité techmque n'est pas surprenante etant donne qu'elle necesslte 
l'adoptIOn de nouvelles techmques de productIOn De plus, cette perte va probablement être 
compensée par des améhoratlons de l'efficacité économique etant donne que la preuve de 
deClSIOns de répartitIOn pour accroître l'utlhsatIOn de la mam-d'oeuvre et pour mInimiser 
l'utIhsatIOn d'mtrants commerciaux porte a crOIre que ces declsIOns ont provoque la 
modificatIOn de l'utIhsatIon des facteurs qUI se dégage de la fonctIOn de productIOn 
L'améhoratlon des marges benéflclaIres détectee dans l'analyse des revenus fmanclers netll 
confirme aUSSI cette InterpretatIOn 

4 5 ConclUSIOns 

Il conVIent de noter que les resultats des analyses contenues dans ce chapItre 
s'applIquent pour l'essentIel a un sous-échantIllon de paysans du Delta du fleuve Senegal et 
que les donnees sur lesquelles l'analyse repose ne concernent que troiS années de la penode 
des reformes 

Dans ce contexte, l'analyse des changements de comportement des paysans en 
réponse aux reformes porte a crOIre que l'Impact global des réformes est Jusqu'a present peu 
concluant Les marges beneflCIaIreS semblent aVOIr augmente maIs la valeur absolue de ces 
benéfIces est restee en gros constante 
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Les tests de changement dans l'effIcacite économIque en apphquant des fonctIons de 
benefices ont été mfructueux, bIen que les tests de l'effIcacite de productIOn suggerent une 
bmsse ImtIale a la sUIte de la devaluatIOn CecI semble tradUIre les pertes d'efficacite 
techmque a mesure que les paysans ont ete forces d'adapter leurs méthodes de productIOn aux 
nouveaux pnx relatifs et de remplacer les mtrants commerCIaux par de la mam-d'oeuvre 
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5 QUELLES SONT LES CONSEQUENCES A LONG TERME DES 
REFORMES POUR LES PRODUCTEURS DE RIZ? 

Les consequences des reformes pour la vIabIlIte a long terme de la productiOn de nz 
se degagent des analyse~ de l'avantage economlque comparatIf de la productiOn du nz dans la 
mesure ou un mouvement de lIbéralIsatiOn des marches et d'elImmatiOn du soutien 
gouvernemental au secteur suppose que le secteur reUSSIra ou echouera en fonctiOn de sa 
propre valeur economlque Ce pomt de vue est exammé à la sectiOn cl-dessous Elle est 
SUIVIe de conclusiOns plus genérales sur les perspectives d'avenIr des producteurs de nz tlrees 
des sectIons précédentes 

5 1 Avantage economlque comparatIf 

DIverses études précédentes ont exammé l'avantage economlque 7 Toutes ces etudes 
ont demontre un certam avantage comparatif pour la productiOn de nz au Sénégal mats dans 
l'ensemble, ces etudes ont regulIerement conclu que la plupart des systemes de productIon et 
en partIculIer les systemes d'lrngatiOn, n'étalent pas mteressants du pomt de vue economlque 

Le projet a reévalué l'avantage comparatIf de la productiOn du nz au Senégal en 
utIlIsant des modèles élabores par Tom Randolph Les réVISiOns ont mcorpore les données 
des coeffiCients de productiOn de la SAED et les pnx pour la campagne agncole 1996/1997 
Ces donnees tradUIsent des changements dans l'utIlIsation des mtrants et des facteurs de 
productiOn depUIS les reformes du secteur du nz et la dévaluatiOn L'analyse de cas de base 
applIque aussI les pnx mternatiOnaux actuels aux bnsures de nz (216 dollars/tonne) Tout le 
nz prodUIt dans la Vallee du fleuve Senégal est supposé être consomme a Samt-LoUIs alors 
que le nz prodUIt en Casamance est consomme dans la reglon de productiOn Les resultats 
sont Illustres au Tableau 5 1 Le tableau mdlque le coeffICient des coûts en ressources 
mténeures pour chaque systeme 8 Ces résultats portent a crOIre que, en concurrence avec les 
bnsure~, aucun systeme de production de nz n'est economlquement compétitif aux pnx 
actuels, a l'exceptiOn des modes de productiOn tradItiOnnels de nz de bas-fond ou de 
mangrove de la Casamance et en utIlIsant pour la transformatiOn du nz le pIlonnage ou les 
décortlqueuses Ces conclUSions ne sont pas surprenantes compte tenu du fatt que ces 
systèmes n'utIlIsent pratIquement pas de valeurs echangeables dans la productiOn alors que 
tous les autres systèmes sont mtenslfs en mtrants et comportent des coûts d'amenagement,> 
hydro-agncoles plus eleves, comme c'est le cas avec les grands penmètres de la Vallee du 
fleuve Senégal 

7 Ces etudes mcluent Scott Pearson Dlrch. Stryker Rlce m West Afnca Abdoul Barry et Tom Randolph 

8 Il conVIent de noter que le coeffiCIent des coûts en ressources mteneures (CRI) est le rapport de la valeur des 
ressources de production mteneures sur la valeur echangeable aJoutee de la production Un CRI mfeneur a 1 
mdlque que la valeur echangeable aJoutee de la productIOn depasse les coûts des ressources utIlIsees dans la 
productIOn et confirme donc un excedent economlque et par consequent un avantage comparatIf de la 
production Un CRI supeneur al mdlque le contraIre et slgmfie donc que la valeur economlque est negatlve 
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Tableau 51 Avantage comparatif de la production de riZ au Senegal (Coefficients des coûts 
en ressources mterleures) 

Sous-Flheres Pilonnage Decortl- Mini Rizerie 
Iqueuse Rizerie Industrielle 

Systeme de production de paddy 

Mangrove, traditionnel, Sud 078 

Bas-fond, traditionnel, Sud 035 1 13 

Pluvial, traditionnel, Sud 1 06 

Irrigue, seml- intenSif, Sud 264 348 352 
(SODAGRI) 
Grand amenagement auto gere, 1 19 1 23 1 27 
Delta 
Amenagement prive, Delta 1 30 1 35 1 42 

Grand amenagement auto gere, 1 25 1 85 
Movenne Vallee 
Amenagement prive, Moyenne 1 19 1 34 
Vallee 
Perimetre Irrigue VillageoIs, 1 53 
Moyenne Vallee 

Une raIson Importante de l'absence d'avantage comparatIf pour tous les systemes de 
productIOn du fleuve Sénegal est, tout d'abord, le coût elevé des amenagements hydro
agrIcoles et leurs charges de fonctIOnnement A cela VIent s'ajouter le coût d'IrrIgatIOn dans 
les systemes IrrIgues comme dans la majeure partIe de la Vallee du fleuve Sene gal Le coût 
élevé des aménagements hydro-agrIcoles de la vallee est renforcé par l'Imposslblhte de 
presque tous les systemes de productIOn de la vallée de prodUIre deux recoltes Les coûts 
d'Investissement dOivent donc être amortIs sur une culture par hectare bIen que la majonte aIt 
ete conçue pour prodUIre deux cultures 

Une deuxième raIson de la performance médIOcre des revenus economlques de la 
productIOn du rIZ au Senegal est le prIX de référence du nz suppose bas, en raIson en 
particulIer de sa vente en compétitIOn avec les bnsures de rIZ Ce probleme est partIculIer au 
Sénegal du faIt de la preférence du consommateur local de nz pour les bnsures Cette 
préférence a pour consequence que le rIZ a graInS entiers prodUIt localement est vendu en 
concurrence avec les brIsures de nz a prIX fort redUlt, abaIssant par la la valeur economlque 
de la productIOn 

Le Tableau 5 2 présente la senslblhté des résultats pour ces deux hypotheses 
Premièrement, concernant le coût elevé des Infrastructures eXIstantes, on peut s Interroger sur 
l'avantage comparatif margInal de la productIOn Dans cette analyse, les coûts 
d'amortissement de la constructIOn des pénmètres sont retIrés Les coûts Incluent touJours 
l'amortIssement des amenagements et equlpement de pompage et les coûts ordInaIres 
d'entretIen des aI!lenagements, aInSI que tous les coûts de productIOn Cette analyse (reportee 
a la colonne B) montre que, en comparaIson de la colonne de reference (colonne A), 
l'hypothèse sUIvant laquelle les coûts de constructIOn des penmetres sont des coûts anteneurs 
a pour résultat que tous les anCIens grands pérImètres de la SAED deVIennent 
economlquement compétitIfs Ces résultats laIssent entendre que la productIOn des 
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pénmetres actuels de la SAED est economlquement compétItIve en supposant qu'aucun 
nouvel aménagement n'est construIt 

Tableau 52 Comparaison des coûts en ressources interieures pour des hypotheses 
d'amortissement des Infrastructures et de quahte de riZ 

Hypothese de quallte Brisures 100% Brisures 35% 
(216 $/tonne) (262 $/tonne) 

Hypothese d'amortissement de avec sans avec sans 
l'Infrastructure A B C D 
Delta 

Grand Amenagement, 1 55 065 1 26 053 

Amenagement Prive 1 43 1 33 1 13 1 03 

Moyenne vallee 

Grand Amenagement, 1 59 075 1 32 062 

Amenagement Prive 1 30 120 107 097 

Perimetre Irngue VillageoIs, 1 90 1 11 1 56 091 

Note tous les scenarios supposent que le riZ est transforme par des decortlqueuses 

Les colonnes C et D du même tableau examment la questIOn de la qualIte du nz 
Elles supposent qu'au lIeu de 100 pour cent de bnsures, le marche de la productIOn de nz 
Inteneur est amélIore et peut faire concurrence aux nz à 35 pour cent de bnsures des marches 
InternatIOnaux Ce nz correspond approXImatIvement a la qualIté de nz qUI est prodUIte dans 
la vallee en utIlIsant les decortIqueuses Cette analyse est basée sur le fait qu'Il est SOIt 
pOSSIble de trouver des marchés d'exportatIOn régIOnaux qUI préferent au moms cette quahte 
de nz aux bnsures, ou que la vallee peut commencer a alImenter un segment du marche 
mteneur qUI prefère le nz a grams entIers Aucune de ces hypotheses n'est surestImee 
compte tenu des exportatIOns récentes du nz a graIns entIers senegalaiS vers le MalI et la 
Gumée-Blssau, et les mdlcatIOns que les commandes de ce nz sont aUSSI en hausse sur le 
marché mténeur En outre avec les éqUIpements de décortIcage eXIstants, même un nz de 
meIlleure qualIté est deJà en tram d'être obtenu dans certames nzenes de la vallée, bien que 
ce scenano se base sur le nz décortIque de qualIté la plus medIOcre 

Sous cette hypothèse, le scénano de la colonne C presente le cas de la concurrence 
des systemes de productIOn de nz de la Vallee du fleuve Sénégal en supposant que les coûts 
d'Infrastructure sont Inclus dans les coûts de productIon Cette analyse porte a crOIre que, SI 
les anCIens grands pénmètres de la SAED restent pour l'essentiel non compétItIfs, les 
pénmètres pnvés a la fOlS du Delta et de la moyenne vallee sont en tram de devemr presque 
competItifs CecI sous-entend qU'lI peut y aVOIr une raison economlque à mvestlr dans de 
nouveaux penmetres pnvés S'Ils peuvent reperer des marchés de nz de plus grande valeur 

EnfIn, le scenano de la colonne D presente le cas où à la fOlS un marche pour un nz 
de meIlleure qua!Ité est IdentIfIé et où les coûts d'mfrastructure anteneurs ne sont pas pns en 
compte Sous ce scénano le plus optimiste, les resultats portent à crOIre que toute la 
productIOn de ces systemes deVient économiquement Viable (ou presque pour les penmetres 
pnvés du Delta) 
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Ce scenano JustIfie le mamtlen de la productlOn dans les penmètres eXistants en 
combmaIson avec une strategie pour trouver de!> marchés de meilleure qualtte pour 
l'écoulement du nz Ce scénano laisse entendre que les paysans actuels de la Vallee du 
fleuve Sénegal peuvent faIre concurrence aux marches mternationaux du nz s'Ils peuvent 
trouver des marches regIOnaux où leur nz peut faIre concurrence au moms au nz des marche" 
mternatIOnaux de faIble quahte (35 pour cent de bnsures) Cependant ce scenano porte a 
crOIre aUSSI que, sous ces condItIons les possIbIhtés de JuStIflcatlOn d'agrandIssement de" 
aménagements sont mmimes Les posslblhtés de nouveaux mvestIssements ne seront 
mtéressantes que S'II est possIble de trouver des marchés de vente du fIZ à des pnx plus 
elevés ou SI d'autres parametres de productIOn, tels que les rendements, peuvent être releves 

5 2 L'héntage des réformes sur le secteur du nz 

Les réformes du secteur du nz ont mc1us la hberahsatIOn des marchés d'mtrants et des 
marchés de prodUItS mteneurs, une réductIOn de la protectIOn contre la concurrence des 
marchés ex teneurs et l'éhmmatIOn des subventIOns publIques pour toute une gamme de 
prodUItS couvrant les serVIces machmes, le credIt et la vulgansatIon Enfm, la forte 
dévaluatlOn de 1994 a comcldé avec la IIbérahsatlOn du commerce mternatIOnal du nz Ces 
changements ont affecte VIvement les mveaux et les modes de productIOn de la Vallee du 
fleuve Sénégal en raison de la nature fortement commercIale de la productlOn du nz dans 
cette régIOn, malS Ils n'ont guere eu d'effet sur la Casamance en raIson de son Isolement 
relatIf par rapport aux marchés du nz 

En ce qUI concerne les pnx du paddy, l'effet qUI a resulte de ces réformes a ete une 
stagnatIOn des pnx en valeur réelle en raIson des effets de neutralIsatlOn de la devaluatIOn qUI 
a augmenté les éqUIvalents des pnx mteneurs et de la hberahsatlOn des marches qUI a serVI a 
abaIsser ces pnx Outre la stagnatlOn des pnx réels, la IIberahsatIon a augmenté la vanabilIte 
des pnx du paddy sur le marché mteneur Cette hausse de la vanabIlIté s'est prodUIte maIgre 
un programme de protectIOn propose qUI auraIt attenue les fluctuatIOns des pnx 
mternatIOnaux sur le marché mténeur, maIS en raIson de problemes d'applIcatIon pratIque et 
aUSSI de manque de volonté mamfeste de la part de certams segments du gouvernement pour 
mettre en oeuvre ce programme, Il n'a jamaIS été apphque 

Dans le même temps, les marches d'mtrants ont aUSSI ressentI l'effet complet de la 
devaluatIOn sur les hausses de pnx reels Cependant, un retrecissement des marges 
bénefIClaIreS pour les mtermedlaIreS du marché en raIson de la concurrence accrue et une 
améhoratIOn de la quahte et de la regulanté des apprOVIsIOnnements de ces prodUIt" ont en 
quelque sort attenué les hausses de pnx et rédUIt l'mcldence negatlve sur la demande de ces 
prodUIts Les marchés de serVIces machmes ont aUSSI été mfluences par les réformes, étant 
donné que tous les serVIces machmes ont été pns en charge par le secteur pnvé La 
dlspomb1hte et la regulanté de ces prestatIOns de serVIces se sont amehorées et, maIgre les 
hausses nommales des pnx provoquees par la dévaluatIOn, les couts de prestatIOn des 
serVIces mecamques n'on pas accru au rythme d'mflatIOn Par consequence, l'utIlIsatIOn de 
certams serVIces machmes a en réalIté augmente dans certams cas Cette hausse des pnx des 
serVIces machmes par SUIte de la devaluatIOn se pOurSUIt touJours, malgré tout, en raIson du 
renouvellement progressIf du capItal SOCIal 
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Les marches des facteurs de production n'ont été mfluencés qu'mdlrectement ou 
partiellement par les reformes Les marches de malO-d'oeuvre semblent s'être resserres en 
ratson de l'adoptiOn de techmques à plus forte mtenslte de malO-d'oeuvre dans la production 
par sUIte d'une hausse des pnx de~ services et d'un retour à l'utlhsatiOn de la malO-d'oeuvre 
famlhale La strategIe de hberah~atiOn des marches d'mtrants et de facteurs a creé pendant 
une breve penode une ruee d'mvestlsseurs dans la vallee a la fOlS pour constrUIre des 
amenagements d'IrrIgatiOn et pour lancer des actIvItés de dlstnbutIOn d'mtrants et de servIces 
a l'mtentiOn des producteurs amSI que de transformatiOn du nz Une expansiOn rapIde des 
zones IrrIguees s'est prodUIte entre 1988 et 1991, dont près de la moItIe etatt consacree à la 
productiOn de rIZ L'mcIdence ImmédIate de ces nouveaux mvestissements foncIers sur la 
productiOn et le bIen-être des paysans a ete mamfestement pOSItIve 

Cependant, les difficultes rencontrees dans l'etablIssement d'un marche de credIt 
viable a l'mtentiOn des paysans ont eu des effets negatlfs graves sur les producteurs de nz 
Les mdlcatIOns de ces mCldences negatlves se degagent très claIrement de la réductiOn de la 
productiOn de contre-satson En outre, les msufflsances de crédIt se sont tradUItes par des 
msufflsances de semences certIfIees au cours d'une annee et elles ont aUSSI été accusées de la 
légère baIsse dans les rendements en réalIte causee clatrement par une baIsse de l'utIlIsation 
des mtrants commerCIaux L'analyse des fonctiOns de la productIOn de nz dans la vallee 
montre aussII'elastlclté de la productIOn tres élevee par rapport au capItal et propose comme 
pnonté d'accroître le credit mIS a la dISposItiOn des paysans 

L'mcldence globale des reformes sur la rentabIlIté nette pour les producteurs a aUSSI 
été megale Alors que les benéflces réels par hectare n'ont fatt que SUIvre le rythme de 
l'mflatIOn la marge bénefIciaIre par rapport aux dépenses fmancleres s'est amélIoree, 
suggerant une amélIoratIOn de l'efflcaclte économIque de la production du nz Une deuxleme 
tendance qUI a éte detectée a eté une stratificatiOn accrue des producteurs L'expénence de la 
culture du nz, de la gestIon commerciale, de nouvelles technologies et l'accès au capital ont 
commence à differenCier la performance des producteurs Certams producteurs sont donc 
devenus des agnculteurs commerCIaux hautement profeSSiOnnels qUI réalIsent reguherement 
de gros béneflces dans la productIOn de nz, alors que d'autres enregistrent une productiVite 
beaucoup plus fatble, mats contmuent a cultiver du nz pnnclpalement pour leur 
consommatiOn personnelle, et non a des fms commerciales Les reformes du secteur du nz 
ont entraîné la suppressiOn progressive de ce dernier type dans la Vallee du fleuve Senegal, 
alors que l'Isolement de la Casamance a permis a ce type d'agnculteurs de contmuer leur 
activité sans subir pratIquement les effets des réformes 

Malgré les préVISions que les réformes entraîneratent une hausse des mvestlssements 
pnves dans les régiOns de productIOn de nz et une diversificatiOn de la productiOn en mcluant 
d'autres cultures de plus haute valeur, ces prevIsions n'ont guère ete confIrmees a ce JOur dans 
la Vallee du fleuve Sénegal Quelques mvestissements a tItre expenmental ont eté engagés 
par l'agro-mdustne maiS elle a rencontré des problèmes techmques et pratiques qUI hmitent 
l'mvestI~sement et la dIverSifIcatIOn de l'agnculture Ces problemes mcluent la difficulte a 
obtemr du crédIt auprès d'mstltutlOns banCaires locales, le<; nsques éleves de la 
commerCIalIsatIOn mteneure en raison de la concurrence marquée des ImportatIOns à tres bas 
pnx, l'mcapaclte de S'Implanter sur les marchés d'exportatIon en ratson de problèmes 
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phytosanItaires, la commUnICatIOn InsuffIsante et les obstacles de procedure non résolus 
NeanmOIns, en raison de la nature contrôlable de ces problemes et en raIson du succe~ 
technIque de la production d'autres cultures comme le coton, l'arachIde et une vaste gamme 
de prodUIts hortIcoles, on observe un fort optImIsme du faIt que ces types d InvestIssement 
offrent une strategIe à long terme pour permettre aux producteurs de rIZ de se dIverSIfIer et 
d'accroître leurs revenus 

En plus de ces perspectIves de nouvelles productIon, les analyses economIques 
révelent que les producteurs de rIZ utIlIsant les amenagements de la vallee constrUIts par la 
SAED ont développe des systemes de productlOn vIables qUI peuvent même faIre 
concurrence aux ImportatlOns des marches mternatIOnaux de tres faIble qualIté De plus, les 
perspectives de développement d'un marché d'un rIZ de meilleure quahte qUI seraIt cultIve 
dans la réglOn pourraIent amélIorer les revenus de ces producteurs Cependant, les 
perspectives d'InvestIssements prIvés dans la nouvelle productIOn de rIZ, sans benéficler 
d'une grande protectIOn qUI coûteraIt cher a l'Etat sont plutôt redUltes EnfIn à mesure que 
l'Etat élImIne son soutIen duect à la productIOn de rIZ, seuls les producteurs commerCIaux 
auront des chances de surVIvre 
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