
République du Sénégal

Ministère de I'Agriculture

S o ciété Nationale d'Amén agement et d rExploitation

des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées

du Fleuve Sfuégal et de la Falémé

SAED
Direction de la Planification
et du Développement Rural

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

I
t-l

li

Â.Y Be r rE tE5

t-

I

tl
lil1
l-1

iitlt,

llll
tl
L:-,1

r-t
I,ifl
l.'r I

CO}fr|ENTION I AC 7 2ICDE2 :

PR.orEssIo}s(AusATIoN DE LIÀGRIc{,LTT]RE ET DÉIIEI,oPFEMENT RuR^L DANS r.r VrTT.Ég PU TTJOTæ SffiGAI
Pst misc cnocurtcPû b MCÂC au Shégal

SITUATION DES RTZERIES DANS LA REGION DU FLEI.I\æ
au 30 septembre 1994

BÉlrÈnrs Jean-Fran ço i s

IUonrmrq. Jean

Octobre 1994

SAED B.P-74 Roule de Ktror Saint-Louis Tél:61 15 33 ou 6l l5 34 Télcx :75124 Télécopie:-61 14 63



la
lr

SOMMAIRE

I
I

I
I

PÉambule

l.I.e, développement des rizeris5 dans ta Vatlée

2. I-ocalisation des unites

3. Canc.æristiques techniques des rizeries

4. Donnees économiques

5. Essai de ca:zctérisation des promoteurs ou gestionnair€:g

pages

2

3

6

8

l0

I4

I
I
I
I

PREA]VIB{ILE

La SAED a obtenu l'uppni financier du Ministère français de Ia coopération, dans le cadre de la
convention FAC472, pour realiser tout un programme d'études visant à mieux connaître et suivre le
développement de I'agriculuue iniguee dans la Vatlée du fleuve.

Ce programme d'éhrdes, rendu nécessaire par la privatiqation de Ia fi.lière et la forte dynamique de
développement en cours, comporte plusieurs volets dont un conceme les uniæs de transformation.

Il s'agtL pour ce vole! de proceder à un recensement de toutes les unités de transfomnation dans la
Vallée pour évaluer les capacités de transformdion selon les zones eq grâce à un zuivi d\rn échantillon
des diftrents t5pes d'unites, connaître et suivre les coûts de transformation et les prix pratiqués.

Bien que les financements de Ia Mission fiznçaise de coopération et d'action culturelle n'aient pas
encore pu être mis en oeuvre, Ia SAED a realisé quelques travaux qui sont presenæs dans ce rapport.
Celui-ci constinre le premier rapport d'étape @nc€rnânt ce volet.

Il présente l'inventaire des rizeries installées danq la Vallée au 30/09194 avecleur localisæion sur carte,
ainsi qu\rne anall'se portant sur quelques-aspects technicoéconomiques. I-es données srr les coûts de
transfom,aion ne sont qu'indicatifs (données anterieures à la dér'aluation et arûralisées) et en grande
partie issus d'inten'iews rapides realisés lon d\rne mission conjointe avec I'UPA (Ministere de
I'agriculurre). Il s'agtt maintenant d'obtenir, par des enquêtes de suivi, des donnees plus fiables sur les
coûts de transformation des rizeries mais a"ssi des décortiqueuses, et de pourmirne l'inventaire des
décortiqueuses.

On notera que les éléments qui fgurent daru les tableaux, el, plus généralement, dans l'ensemble de
ce doatment, ont ëté collectés de manière non systématique auprès de sources diverses. II est donc
possible que certains d'entre-eux soient éronnés, notammenl en ce qui concerne les caractéristiques
des dffirents promoteurs des rtzeries. IA SAED souhaite recevoir des remarques et corrections à
apporter.
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I. LE DEVELOPPEMENT DES RTZERIES DANS LA VALLEE.

En Juin 94, comme prevu dans le cadre de sa Quaftième l-ettre de Mission, la SAED s'est dése4g *.éedes activiGs de transformation et de commercialisation du paddy, en privatisant ses deux ,sines.
Pourtanq les rizeries et surtout les mini-rizeries se sont multipliees bien avant cellndale.

Jusqu'en 1990, il o'y avait dans ta Vallée que trois rizeries : deux SAED (à Ross_Béthio ct Richard-
Toll), et une iznne privee (à Podor/Cruia) qui ne travaillait qu'en sous{raitance pour ta SAED. Tout le
paddy cornmercialisé dans le circuit officiel, étart transfonné par ces tnois unites. par contre, Ies
décortiqueuses étaient nombreuses et étaient utilisees pour la transfounation du paddy destiné à
l'autoconsommation et tout le paddy qui était commercialisé hors du circuit officiel.

A partir de 1989, Ia production de paddy s'est fortément accrue avec le développe,ment des
aménagements privés. Les capaciæs de transformation de la SAED paraissaient ins,rmsautcs pour
absoôer la production. Le désengagement de I'Etat des secteurs de la commercialis4gon st de la
transformation étatt à I'ordre du jour avec les négociations sur Ie PASA et la pÉparaion de la
Quatrième l*trre de Mission. Cependant, en mison du système des prix en rigrrru, iven,rme forte
subvention de l'Etat à la productionl, il o'y avait pas dL reelle opporurnite pour investir danc ce
secteur.

I-e circuit dit "parallèle" s'est pourtant développé, avec des product,eurs qui vendaient leur paddy à desprix nettement inferieurs au cours officiel (55 à ZS FCFArkg contre 85 FCFA/kg;, acceptaort ae
"perdre" soit parcequ'ils ne commercialisaient qu\rne petite p-tir de leur productiol flans ce circ'itou' avanhge non négligeable, ils étaient payés "cash", soit pour des raisons liees au non-
remboursement des empmnts de campagn e cnnûaûÉs aupres de la CNCAS2.

En 1990 pourtant, Ia CNCAS finançait I'installation d'une mini-rizerie à Ronkh, sans avoir realisé au
préalable (ou fait réaliser) une étude technico-economique de faisabilité. Cette première mini-rizerie
(n" 15 danq le tableau l), a eu de nombreuses difficultés dès le départ. Iæs corrditions techniques et
économiques pour sa viabilité étaient loin d'être rassemblées.

En 1991, d^ns Ie cadre du projet Thiago€uiers réalisé sur financement japonais, une autre mini-
izene était instaltee à Thiago (n" 23). Ei|.e était remise, à titre gracieurq à la iection yillageoise de ce
village.

Pour faire farÊ' à I'accroissement des quantites de paddy à transfonner et en preparation de la fut're
privatrçæion, la SAED a envisagé de multiplier le nombre de ses sous-traitants. En considérant lesprix pa-vés pour cette opération de sous-traitanc€ pour la SAED (plus de 20 F/kg de paddl), les
opportuniæs pour investir dans ce sectcur devenaient très intéressanæs.

En 1992 et 1993, le FED, par I'intermédiaire de son projet FED/PME, et l'Etat à travers le Fonds
Commun (Conseil lnterminisæriel du l3 Mars lggl) oot fio.tce des projets de ce type. Les prêts ont
etÉ' acf,nrdés sa''c une véritable étude de faisabiliæ technicoécono*iqur au préalabli ; il faut quarrd
même préciser à décharge que les données économiques après privatisation n'étrirnt pas d.isponibles,
et I'on pouvait émettre I hlpothèse que l'Etat ne pourrait pas abandonner très rapidement te systême deprix et serait obtigé, pour plusieurs Ennées encore, de subventionner la filière et notamment Ia
tansforrnation.
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I p; 6''^h-r au productcur par ta sAED : 85 FCFAÂ8, pri* dc vcnlc de ta brisure riz blanc au dérait : 130 FCFA/tig, soit rvec un cocflicicnt
, !t tTf9*aion de 657o,un prix d'achat du paddy équivatcnt au prix de reventc au détail de la brisurc.
' Dans lc circrrir officie! lâ cNcAs sc "rcmboursait' dcs cmprunts contrastés puis vcrsait aux produclcurs tes surplus ; ainsi lcs produc{cursgui avaicnt subi dcs échccs savaient qu'cn commcrcialisant à ta sA-ED à 85 FcFA/kg ils nc récupércraient ricn. Ils préféraicnt donccommcrcialiscr bors SAED mêrne si les prix de vcnte étaienl ptus bas, laissant pour ptus tard lcs problèmcs d'arriérés auprès de t.organismcdc crédi-
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De I 992 à l994,les rizeries et mini -izenes se sont donc multipliées (pour atteindre le nombre de 27,
y compris les deux rizeries privatisées de Ia SAED), dont èertaines ont éte installées sur fonds propres,
ce qui met en évidence I'interêt qu'a suscite cetæ activité auprès d'investisseurs. Leur développement
n'a pas été planifié et on peut regretter aujourd'hui que les capacites de transformation soit si
élevécs (de I'ordre de 170 O00 t/an de paddy), qu'elles soient aussi mal réparties par rapport aur
zones de production (voir carte) et qu'enfin les organisations de producteurs occupent une place
si faible dans ce secteuÉ.

Tableau 2 : Dêveloppement chronologique des rtzertes et mini-izertes dans Ia Vallée.

C"prrité E
Potcdicllct

ctAro

Cspæité

Grmuléc

cn t/an

Rizcrics instsllécs ÂnnéG dc

misc rcrvicoNombre

I SAED t97l 19 200
'920AI SAED 1983 19 200 3t 400

I Podor/Guia 1986 t9 20( 57 600

I Ronkh 1990 3 200 60 800

I Thiago r99l l20a 6200(
( t992 43200 105 200

t3 1993 42 800 148 000

4 1994 2272e 170720

IOTAL 27 dzenæ
.:.:.: : :.:.:.:.:i;.:-:.:::-:,:.:.:.:.:.:.:. t70724

t Voirsignification daas tablca' l.

On constate çe dès fin 92,1a capacité totale poûentielle des rizeries et mini-rizeries installées (ou en
cou$ d'installation) atteignait plus de 100 000 tonnes de paddy par an. A cette capacité s'ajoutaiq la
capacitn de traitement des décortiqueuses estimee à près de 48 000 t/an (200 décortiqueuses x 240
tonnes de paddy par an). Même si les capacites potentielles de traitement des usines SAED sont sans
doute surestimees (puisqu'elles n'ont jamais obtenu ces performances), Ie niveau de saturation était
presque ztt"int avec une capacité potentielle de I'ordre de 150 000 Van pour une production record en
91192 estimee à 175 O00tonnes de paddy. Or il est bien évident que toute la production n'est pas
tra:rsfonnee mécaniquement et que le système d'évaluation de Ia production utilisé par la SAED tend à
sur''estimer la production notamment en négligeant les pertes à la récolte (estimées à environ 10 %).

Aujourd'hui, la capacité potentielle de transformation peut être estimée à 170 000 Uan pour les
rizeries et mini-rizeries et 50 000 t/an pour les décortiqueuses ; soit au total 220 000 tonnes de
paddy par an pour une production totale en baisse par rapport à 9lt9} et qui est estimée pour
92193 à 145 (X)0 tonnes de paddy'.

Il existe donc une surcapacité globalg qui dewait entraîner une sévère concurrence entre
riziers, et entre riziers et décortiqueurs, si le marché reste effectivement libre.

3 I- Co-ru Ad Eoc chÂrgé du dossier riz (composé âc : Mini<ère de l'agricuturrc, SAED, l"fisistcrc dcs Financcs, BCEAO, CNCAS, CFD,
FED, CPSP, ar-) a iovité lc28lÛll92, à unc réunion au lr{inistcrc dc l'agricutûûrc dans lc cedrc des éunions preparaloircs du PAS{ les
rcPréscgtzstt dcs orgrni<alions paysiurncs du fleuvc Sénégat (ASESCAW, AEEGIED, UGIED, UGEN, Comité de conccrtation de la
Délégdion dc Dagala Union des coopérativcs) pour discutcr sur lc dcvcnir dc la filièrc dc transformation- Lors de cctTp rÉuaiorç lcs
r?rtscrtz.uts dcs producfcurs ont demandé à cc çc lcurs organisalions soienl prioritaircs pour I'attibution des prêts spéciaux pour
Iacguisition âc w.aic- Par la suitc, le Fonds Commun e financé finnallation de 8 minirizcrics,dont 6 à dcs leadcrs d'oryanisations
Pa\rsârur6. Helber.ncuscmcnt lcs modalités d'ai.ibution ont permis la récupérarion de ccs unités par les lcadcrs qui cn ont fait des

/ sslrspriscs prir.é6 pcrsoancllcs.
- l: produaios td.alc pour 1993Æ4 devrait êlre voisinc dc cc chiffrc avcc pour tbivernagc 137 356tonnes ct pour la saison chaudc dcs

cstiorrdions çi oc eout pâs cncorc connucs.
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2. LOCALISATION DES TINITES

La grande majorite des iz*t',es est implantée le long de la route nationale n"2 dans le département de

Dagana (voir cartc page suivante).

I-a première mini- rtt*ne en partant de Saint Lnuis est siûrée à l'entrée de la Communauté Rurale de

Ross-Béthio, à une diz:ine de kilomètres de laville de Saint-l,ouis. Laplus éloigneÆ est celle de AéÉ-
I-ao dans le département de Podor, distanæ de2l0 km de Saint-Louis et environ 160lm de Matam.

Sur 40 kilomètres (de Ndiaoudoune à Ross-Béthio), il y a 12 mini-rizeries ou rizeries pour une
c,apacits potentielle de 90 000 tonnes/an. C-eci est démesuré, sachant quï est moins coûteux de

transporter du riz que du paddy. Par contre Ie centre du delta est déficitaire e,n regarrd des srperficies
rizi-cultivables existantes avec seulement 3 mini-rizeries (l à Boudoum Barrage et 2 ; ftsnkh). La
zrlne de Débi/figuet n'est pas equipée.

De même, la capacitn de Richard-Toll semble démesuée avec plus de 30 000 Tonnes alors que dans

les alentours on trrouve 5 mini-rizeries proches des principaux smdnagements (à Rosso ville proche des

aménagements de Thiagar et Mbagam, à Colonnat proche de l'aménagement du même nom, à Thiago

idem, et à Dagana et Bokhol pour les aménagements de Dag"nt A et B).

Par contre, il o'y a que deux rrnités dans Ie département de Podor et aucune dans le département de

Mæam.

Tableau 3 : Localisation des unités dans la Vallée.

Localisation Nbre de

rizcries

Capacitc annuelle

cn Uan\tillefuillagc Déparlcmcnt

de Ndiaoudoune à Ross-Bélhio Dagana 6 29 t20

Ross-Béthio Dagana 6 61 600

Boundoum-Ban*agc Dagana I 4 800

Ronkh Dagana 2 9 200

Colonnal Dagana I 3 200

Rosso Dagana I 2 400

Ricbard-Toll Dagaaa 5 31 200

Ibiago Dagana l I 200

Dagane - Bokhol Dagana 2 5 600

Podor/Guia Podor I 19 200

Aéré-I -o Podor I 3 200

TOTAL 27 r70720

La forte concentration des rizeries dans le Delta se justifie par I'importance de la production de

paddy et la forte proportion commercialisee par les producteurs. C'est d'ailleurs dans cette

partie que sont concentrées les rizeries à grande'capacité (3 à 6 Uh).

Toutefois, si comme on peut Ie supposer il y a une surcapacité de traitement, crest dans le delta

qu'elle e-xiste et il est fort probabte qu'un certain nombre de rizeries ou mini-rizeries ne seront

pas rentables et ne pourront que disparaître ou ttvivotertt-

La mauvaise répartition des unites par rapport aux zones de production risque dtavoir des

conséquences néfastes pour les producteurs des zones éloignees. Les coûts de transport plus

éleves constifueront un élément important au moment de la négociation du prix d'achat du

paddy, (à raison de 30 F/tonneÂ:rn, le coût du transport zur une distance de 50 hn est de I 500 F/t).

rl

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



*

)5
F
i
È

aa3
?À

$
l
-{il

EI
GllI

rir
ôr

Ëlk

cj
Ç
()
L&
c
()
-c

ù
.c

c

a:

a

i
:
i

=

a-

a

-
:
7

:
:_

:
.:

.t -
=1
-
:

z

=

c

-!
c
!
a-

cç

È

t='

(a

jil
jl

T
'\l
o

.o{

dr
'r
o\
t).(

È
iJ
!

é

\
t

\

I'-:r-.
G{
c(o

rrl
o

4

f,

ll

li +\

^,1q

-Elil
\ul
\

\

I

-i
{<

.(.C

t

-
.:

L

c

\
\,
.t.
r,

ln
é

fliin6'-r
t*--.

o

\

lr
,\

d'E.t ", _\,'-rs taaré!

.9to
.il

I
(lrll

lu

lg

l_9 
|

Ël

ËI
Ël

-4-a:
ohA
=

/!
[:

È
c
f

u9
L}

æi
I

\J'

/l

z
:)
:J
UJo-

v'o?"0



ln
lir
I
ll
I
I
t
I
I
I
I

3. CARACTERISTIQTIES TECHNIQUES DES RIZERIES

I-e tableau 4 (pæ" zuivante) et le tableau I (voir zupra) présentent les principales câractéristiques
techniques des rizeries et mini-rizeries.

Tedtnologîe:

Tous les equipements sont du tSpe asiatique à I exception de cerD( de I'ex-SAED (sociaé SAISL).

La technologie du type ASIATIQLE (notee "A" danq le tableau 4) se distingue par rm décorticage
Éalisé au moyen de rouleaux en caoutchouc et un blanchiment en. abrasif ou en friction. I-cs derur
opéraions se passent dans des chambres séparees. [æs balles sont separees du riz caryo qui cst btanchi
donnent comme produits finaux du riz blanchi et du son. Trois opéraions sont obligdoires pour qpc la
ligtt. soit complète : le nettoyage du paddy, la séparztion du riz cargo du paddy non décorti+ré et le
trirgr du riz blanc. Avec cette technologie et avec du paddy de bonne qulite, il est possible de
produire du riz blanc de bonne qualiæ avec un rendement interessant.

La technologie du type ELJROPEEN (notee "E" d?"s letableau 4) estcaradériseepu un decorticage
avec des meules et un blanchiment à cônes. Iæs opérdions se passent d-'ts deux machines diffire,ntes.
I-es produfu issus du décorticage sont les balles ,le rtz cargo, des brisures de riz cargo et ceux du
blanchiment le riz blanc, le son (fin et grossier)et les brisures de nz (sanlùal). C.omme pour la
precedente technologie la ligne doit être complétrÆ par les trois opérdions pour une meilleule
perfomace. C'est rme technologie moins perfomrante que la première.

Autres asp eds tech n iqu es

Dans Ie lot des rizeries, seules celles de la SAISL, de Delta 2000-t et Delta 200G3 ont les

caractéristiques de rizeries industrielles alors que les autres revêtent un camctere de mini-rizerie.
Pour ces demières, les équipements sont conçus pour une tnnsfonnæion villageoise et pour une
longue duree (plus de 8 heures dhorloge).

Les capaciæs declarees sont celles founies par les constructeun. Elles n'ont qutn inærêt minime car
elles sont difficilement Éalisable5. pens I'ensemble du documen! nous utilisons la capacite potentielle
qui tient æmpte de la ceç,æite horaire moyenne effectivement realisable, la duÉe de travail
quotidienne et la période annuelle de travail (voir detatl dans tableau l).

Une bonne partie des installations nta pas de pont bascule, et 8 d'entreelles nront pas de
magasin de stodiage (riz blanc et paddy). Ce demier élément est importânt pour la duée annuelle
possible de fonctionnement. En effet S_ans capulcité cÆrrecte de stockage, l'étalement de la période de

travail sur 8 mois par an peut entraîner de lourdes pertes Qa SAED possède dans ce domaine une
expérience malheuruse). Sans stockage, la période de travail devrait se limiter à environ 6 mois par
an (ces chi-ffies ont été utilisés pour déterminer les capacités poæntielles annuelles de traitement de

paddl), De même les rizeries qui ne disposenlpas d\rne tremie à chargement mécanique auront des

difficultes pour maintenir un approvisonnement contimr, ce qui reduira leur capaciæ de

transformaion.

I-es tlpes de fabrication sont nombreuc, en relation avec la diversiæ des approvisionnements. Il est

fort probable que l'origine de la fabricæion joue un rôle importanl dans la durée de vie des

equipemenl5 st flans Ie coût des pièces détachees poru I'entretien et les reparations. Toutefois en l'état
acurel de nos connai5ssllces (technologie nouvelle pour les mini-rizeries), il n'est pas possible de

donner des indications dans ce domaine. I-es foumisseurs sont les principales sociéæs de vente de

matériel agricole de la placn,. On peut noter que certains s'approvisionnent direstement (c'est

notannment le cas pour Delta 2000).
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Estîmation des capocitâs potentîelles de traîtement des unites.

La capacité potentielle de traitement annuel de riz paddy pour chaque unite (voir tableau l) a êté
déterminée sur la base de la capacite déclarée diminuée en fonction de divers éléments :

- capaciæ théorique : un coeffi.cient de 70 à S0 o/o selon les tlpes d\rniæs est affecté à la
capacits déclaree pour rendre compte du fonctionnement réel des machines qui est
limité par de nombreuses contraintes ;

- temps de travail par jour : les grosses unites peuvent effectivement realiser 24 heures de

travail en continu, les mini-rizeries ne peuvent effecûrer que 16 heures parjour;

- temps de travail annuel : pour les unites disposant dtne capaciln de stockage, le temps
de travail annuel a été évalué à 8 mois. Pour les unites ne disposant pas de magasin de

stockage, la période aété, réduite à 6 mois par an.

l-a capacite potentielle de traitement aéte estimée ainsi :

(capaciæ déctaree) x (coefficient d'activité) x (temps de travail quotidien) x (duree annuelle de travail).
On obtient pour les rizeries industrielles une capaciG de 19 200 tlan et pour les mini-rizeries une
æpacite de 2 400 tlan.

On note que deui sociétes détiennent 46 %de Ia capaniætotale de transformation par les rizeries dans

la Vallée. Il s'agit de la sociéte Delta 2000 qui avec ses trois unités cumule une capacité de plus de

40 000 tonnes par an (soit 24 % du totat) et Ia Société AgroJndustrielle de Saint-Loufs (SAISL Ex
URIC/SAED) qui avec ses deux unités détient environ 22 % de la capacite totale.

4. DONNEES ECONOMTQUES

[.es données concemant les perfornances économiques réelles des rizeries ne sont pas disponibles

ftormis celles de la SAED^JRIC qui ne sont pas des réferences utilisables). Toutefois, des données

ont éte collectees au cours d'une mission de I'UPA (Ministère de I'agriculUre) et de la SAED qui ont
permis d'estimer les prix de revient pour une rizerie de tlpe indu-striel et 6 mini-rizeries. I-es chiftes
(obtenus par inænierv) présentes ici sont extraits du rapport établi à la fin de cette mission par I'UPA
(voir ce rapport pour le détail des données et les modes de calml).

Evaluatîon du montant des investîssements pour I'acquisition des machines.

I-es valeurs d'achals des diftrentes machines ne sont pas connues, toutefois on peut évaluer les

investissements moYens réalisés à :

- pour les grosses unités :

- pour les mini-rizeries :

100 milfionss de FCFA.
40 millions de FCFA.I

I
I
I

Ces prix ne prennent pas en compte les infrastructures de stockage et de pesage.

Ainsi, I'ensemble des 27 unités représente un investissement total de I'ordre de lr28 milliards.

5 l-.s val.urs de ccssir,e des rizcrics de ta SAED ont été cstimécs sur la basc des vateurs rcsiduclles à 80 millions de FCFA pour la rizerie de

Ross-Béthio ct 120 miijons pour celle de Richard-Toll.
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Prix de ra,îent de I'usinage du rïz

Iæs prix de revient pour I'usinage par kilognrnme de paddy et par kilogramme de riz blanc obtenus au
moment de I'enquête sont présentés dens le tableau cidessous.

Ils integrent l'ensemble des charges à zupporter dans le cadre d'une filière libéralisée c'est à dire : le
trar.sport du charnp à la rizerie et les frais de manutention y aftrent I'ense,nrble des coûts directs et
indirects d\rsi"age (charges opérationnelles et charges de strucûrre), l'amortissement des installdions
et des équipements sur une période de J ans, les fiais financien sur les emprunts à moyen terme pour
les investissernents et sur les emprunts à court terme pour I'achæ du paddy (dureo 6 mois, taux
d'intenêt 17,5 yo par an), enfin ils inægrent une ma{ge benéficiaire pour I'entrepreneur calculee sur la
basc de 20 Yo de I'ensemble des charges.

Tableau 5 : Prix de revient pour I'usinage du riz par des rizeries et mini-rizeries.

Rizcric

industricllc

Mini-rizcric

Moycnnc

Enscmblc

EOycnnc

Nombrc I 6 7

hirdc rcvicntrkg dc paddy 1535 l0,l I 10,86

Prix dc rcvic,ttAg dc riz blanc 23,62 rsSr 16,41

On constaûe une forte diftrence entre nzelie et mini-rizerie, qui dans la reatite n'est peut€tre pas aussi
importante car I'entrepreneur de la iznne a certainement zurevalué ses coûts.

Pour les rizeries privatisées de la SAED, la projection en 94des coûts actuatisés de 1993 sous gestion
SAEDruRIC, fait apparaître un prix de revient par kilo de nz blanc de plus de 35 F. L'amélioration
des performances techniques et de gestion est indispensable, pour la nouvelle société, si elle veut
sun'ivre.

I-es prix de revient pour les rizeries de t5pe industriel scmblent plus élevés que pour les mini-rizeries.
Avec la libre @ncurrence qui devrait s'établir, et excepte la nznl5e de Delta 200 à Podor/Guia qui
bénéficie dTrne localisation favorable sans concrurence proche autre que celle des décortiqueuses, les
rizeries indusnielles devraient être en position défavorable sur le marché. Elles dewont pour être
concrursntielles réaliser des gairu de productivité importants. Ces gains, elles pourront peut€tre les
obænir en produisant un iz de meilleure qualiG avec une part non négligeable de riz entier
commercialisé à un prix plus élevé.

Mais les "riziers" seront également en concurrence avec les décortiqueuses villageoises qui
transfonnent depuis déjà longtemps du paddy à des fins de commercialisæion sur les différents
marchés de la region (et notamment les marchés des grandes villes de la Vallée et les marchés des

villes et villages du Diéri). Des fi.lières existen! plus ou moins complexes, avec des capacités de

commercialisæion tres variables. Ces filières peuvent se renforcet aveç l'àrrivée de gros commerçants
spécialisés dans Ie commerce de ceréales. lls devraient faire travailler riziers ou décortiqueurs à faæn,
et les criGres de choix seront fonction des prix pratiqués, de la quatiG du produit et éventuellement de

la capacite de traitement de l'unité. Dans le cadre d'une telle concrurence, les décortiqueuses ne
semblent pas mieux placées. .

En effet, le prix de vente de la prestation pour la transformation d'un kilo de paddy par une
décortiqueuse es! darx la délégæion de D"g*q d'environ 7,6 F (650 F/sac x 85 kg/sac). A ce coût, il
faut retrancher la valeur du son récupéré par le client (10 % de son revendu à 30 F/kg soit environ
255 Flsan), soit ur coût de transformation de 4,6 FÂg de paddy.
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I-es propriétaires n'ont que peu augmente leurs tarifs dcpuis la dévaluation, il faut donc calculer une
augmentation qui prenne en compte la progression des charges d'énergie, de repantion et d'entretien,
d'amortissement et de ftais financiers. Ceue augmentation est estimée par la SAED à environ
2,4 Flktlo de paddy. Ainsi, le coût du décorticage devrait s'établir aux alentours de 7 F/kilo de paddy
et ll,7 Flkg de iz blanc (rendement de 60%) auquel il faut rajouter 4 F de sacherie pour pouvoir
comparer avec les prix des autres tlpes d'equipement.

Pour les décortiqueuses, le coût serait donc de 15,? F/kg de riz blang soit à peu près équivalent
à celui des mini-rizeries.

Toutefois, les augmentations de prix pour la transformation par décortiqueuse n'auront perrt€tre pas
Iieu rapidement car les investissements ont éte réalisés avant dévaluation et I'augmentation pour les
charges opéræionnelles (essentiellement l'éneryie) représente moins de I F/kg de paddy soit I ,5 Flkg
de iz blanc. Pour les deux ou trois années à venir, les prix devraient se maintenir en dessoq de 15
Flkg de iz blanc, sacherie comprise, soit à un niveau légèrement inferieur à celui des mini-rizeries.
Enfiq pour de grosses quantités, les propriétaires pratiquent habituellement des prix netteme,lrt plus
bas.

Ainsi, Ie prir moyen pour la transformation du paddy dewait se situer aur alentours de 16 F/kg
denz blanc produit, déduction faite des 416 F de son vendus par ailleurs. Le prir de vente du riz
blanc dewait donc se situer à 16918 sorti usine qui se décompose comme suit 15318 F pour
f'achat de paddy (100F/kg à 0,65 de rendement), plus 2016Flkg (16 + 4,6) pour I'opération de
transformation moins 416 Fïkg de vente de son.

I- pti* de vente actuel du riz blanc brisure à Saint-louis est de 177 F/kg chez le grossiste et de I S5 à
l90FÂg chez les détaillants. Ainsi, surlabase des cours actuels, il reste de l'ordre de7 Flkg pour
asflrer Ie tnnsport6 de la rizerie à Saint-Lnuis, les frais du grossite (manutentionT, fiais de stockage,
taxes) et la marge bénéficiaire du grossiste. Ce qui est faible.

Besoins théoiques en fonds de roulemenL

On peut d{ærminer de manière très théorique les besoins en financements pour l'achat de padd1, et le
fonctionnement 6s l'rrnite, selon les tlpes d\rnites, en prenant comme hypothèses que :

- la quantite de paddy à acheter correspond à la capacitnpotentielle calculée ;
- la collecte de paddy s'effectle durant 4 mois en fin dhivernage (Janvier à Awil) et durant
3 mois en fin de saison sèche (Juillet à Septembre) avec un Èglement "cash" aux
producteurs ;

- le paddy esr acheté à 100 Fqg ;
- le iz blanc est vendu 170 F/kg et le son 30 F/}.g (à raison de 0,1 kg de son par kilo de

paddy usiné) ;
- les charges sont identiques et estimées à 16,4 F/xg de iz blanc obtenu dont l/3 de

charges fixes et2l3 de charges proportionnelles ;
- les ventes de riz blanc ont lieu uoe fois par quinzaine et les factures sont réglées en

66inc de quinze jours apres Éception par les acheteurs.

Sous ces conditions, les besoins en financement pour I'hivernage sont de ltordre de :
- pour les grosses unites (19 200 tlan): 800 millions ;
- pour les petites unités (2 400 Uan): 100 millions.

6 Ir, *i,t dc tansport pcuvent être cstimécs dans unc fourchcttc dc 20 à 30 FCFA par tonne ct par kitomèlrc, sclon t'état des voics dc
comrnunicdion-

7 qrr. l'on pcvt cstimcr à 400 à 600 FCFA partonnc.
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5. ESSAI DE CARACTERISATION DES PRON{OTEURS OU GESTIONNAIRES

Il est possible de proceder à une caracterisation des promoteurs ou gestionnaires des unités de
haruformation à partir de certains éléments dont la liste figure ci{essous :

- expérience en izene: on peut repartir les promoteurs en fonction des années d'eryérience
dans ce tlpe d'aaiviæ ;

- relations avec les organisations de producteurs de nzpaddy ;
expérience des promoteurs en matière de gestion de PME et de iznne'

- mode d'acquisition de l'unité.

Le tableau ci-dessous a été élaboré à partir d'éléments plus ou moins bien connus ; il doit donc
être considéré comme une série d'indicateurs à prendre avec toutes les réserves qui s'imposent

Tableau 7 : Caraclérisation des unités en fonction de l'expérience du promoteur ou gestionnaire.

* A=Pas de relaton, B=Relations contractuelles avec la SAED, C=Cormu pour avoir des activités agricoles

drnq la Vallee. D:Membre d'une O.P. de producteur, E=Leader d'tme O.P. de producleurs

** A=Pas d'erpffence, B=La nzene est la première entreprise gérée, C=Etait promoteur d'une PME avant la

rizerie. D:At'oir géré une PME daru la Vallée avant la rizerie, E=Connu dans le milieu des affaires de la

ValIée.

*** l=DorL 2:Cession-contrat, 3=Crédit Fonds Commun, 4=Crédit FED et autres, S=Fonds propres
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Annécs d'

clçérience

cnnzenc
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avec O.P.

dc productcurs

Expéricncc

cn gcstion

dc PME| '

ModG..r

decquis-

ition

NO NOM DE LUNNE NOM DU PROMOTzuR

ou Rcsponsablc moral

I GIE PROMGVALLEE Ndiougou FALL I A E 4

2 GIEDEVOIR Abdoulaye DIOP Diama I E B 3

3 TRAT{SACT-SERVICE Pcoda DIOUF I B D 4

4 GIE }'AAKAâR IbrahimaNDOYE I D c 3

5 GIE AGRICOPREST CISSE ct Frères 2 D D 4

6 GIE T,A.LN Khadim FAII I A B 4

7 GIE TAMAKH L{assourang SOURA}IG 2 D E 5

8 LA AFALL Ababacar FALL 2 D E 5

DELTA2OOO. I Amadou NDLA)T 8 D D 5

t DELTA 2OOO - 2 Arnadou NDIAYE 8 D D 5

il Soc. Atro- Iod. SL(EX SAED) I E!,ounarna GUEIT t0 c E 3

t2 SODERIGA Samba Der GAIT 2 E D 3

t3 GIE DIEYEI.]}{E Chcikh DIEYE I E B 3

l4 DIAG\T &FRERES Sérignc E}abacar DIAGI{E I B c 5

l5 GIE Fcmgrcs BOKDIOI'{ Coumba DIAW 3 E B 4

l6 GIE CFFRU \\'AALO Abdoulayc DIOP @onk) I E B 3

I BfDA AGRO SERVICES Mabr NDIAYE ct Y. SECK I c D 5

l8 ALBEPJIIASSAN ALBERTHASSAN I B B 3

l9 Etrlr. dlog. ct Constnrction Mo".sa DIA I D E 3

2A Soc. Agro. Ind. SL (E}( SAED) 2 Bounama GUEIT l0 c E 3

2l c5.s. DG CSS I c E J

zz ILAI-o.\1 Ibahima SECK st N. SALL I D D 5

23 S.V. Thiago h{bayc Niang FALL 2 E B I

/.a !',t4.BI S-rC, Cheikhouna N{'BACKE I B? E 5

2: GIE Fratcmité Saim-I-ou rsrcnn e Iba XANE I E D 3

26 DELTA 2OOC - 3 Amadou t{"DlAYE t0 D D 5

2') GIE GÀABE }'{.{ARO Amadou HANNE I D B 3

l4


