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Les objectifs de l'étude

La recherche d'une rneilleure productiviÈé à la parcelle focalise
lrattention sul Itanélioration des techniques culEurales' de la
préparatlon du sol à la récolCe. cependant la prise en compÈe des

problèmes spécifiques de post-récolEe devient rapideuent nécessaire

avsc I'intensification aes systèmes de culÈure et la Ëransformation
des produits. Lar uronéÈarisation croissance de son activité sensibilise
également le paysan à ces problèmes: sa productivité réelle se Eesure

en effet à partir des quantités effectivement, 
"o11setttmées 

eE commercia-

lisées et non sur le rendemenC physique obÈenu au champ'

En riziculture irriguée le déroulernent des opérations de récolte
et post-récolte conditj.onne. plusieurs éléments:

la réalisation de la double cqllure , rLz-tj.z ou riz-Èomate ' dépend
a" calendrier (JAI'IIN' 1986) ' Les

goulots dtétranglement relevés se situent lors de la récolte du

précédent eÈ la.'mise en place du suivant' souvent perturbée par les
retards accumulés <ians llévacuation des productions' De plus 1a

taille eÈ la concePtj.on des aménage6ents hydro-agricoles conpliqueuÈ

la situation en imposant une coordinnation des opératj'ons à des

échelles variables (groupement de producteurs' périmètre ou vil-
lage) .

- les perteS d,ues aux rongeursr aux oiSeaux' au>< uoisiSsures Ou à

1' égrenâBe, peuvent augmenter avec I | étaleEenÈ des travaux et le
stockage des gerbes sur it parcelle avanË leur battage' Ces p1éno-

mènes ont été largemenr analysés en miiieu troPical humide où des

solurions spécifiqù"" ont été recherchées (CtZ, L982; TOQUERO eÈ

DUFF, 1985). Les problèmes sont sans doute moins aigiis dans la
vallée du fleuve sénégalr Èout du moins Pour le tiz d'hivernage'
récolté de rrovembre à janvier alors que ltair est' très sec et la
pression aviaire r,rodérée- n"t l t étendue des superf icies cult'ivées '
Ils pourraient 1e devenir avec' 1e rlz de saison chaude' parfois
récolEé sous pluie et toujours appréciê des oiseaux granivores car

sirué à une iràriode où leur disponible alirnentaire est faible'

- la qualité ' du. Frain livrée aux rj-zeries est affectée par les

eonditions de récolte eÈ battage et conditionne Irefficacité des

procédés dfusinage du paddy en rLz blanc' Le mode de rémunération

acÈuel des Paysans est indépendanf- de ]a qualj'té du produit livré eE

rend donc peu accractif ,-rrr" amélioraÈion des techniques de récolCe

eÈ battage à"r," ce but. Lt évoluËion des circuigs de transformaÈion

dans la région pourrait cependang modifier cetÈe situation: lfauco-
nomj-e accrue d,es actuelles rizeries de la SAED, voire leur privati-
SaEion, êE ltémergence de petites rizeries privées favoriseronc sans

dout,e Ia recherche d'un ptôd,tit plus conforme a leurs besotns êt ' en

conEre Partie, mieux Payé au producteur'

Acruellemenc ces différencs élérnents solrE encore Peu conÈrai-

gnants dans le fonctionnemenE des systèmes de culÈ'ure eÈ de production

de la vallée du fleuve Sénégal. La double culEure esË Peu dévelopPée '
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les circuits de transformaËion sont, peu concurenËiels eÈ le syscème de

prix garanÈis aux producteurs comme aux consornmateurs favorisent un
terrain iurmobilisme. De pius la réduction du prlx du rj-z blanc (I3O
f.lftù rend moins atÈractlf les opératlons de décortl,quage.

Néanmoi.ns ce contexte va tràs vite évoluerr partLculièremenÈ la
place de la double-culEure avec le fonctionnemeni simultané des
barrages de Diama et Manancali. Le suivi de la récolte et de la posÈ-
récolte au niveau paysan nous est donc apparu dès à présent lntéres-
sanÈ, avec deux objectifs oajeurs:

- décrire les opérations allant de la récolte à la mise en sac de la
production.

analvser les conséquen('.es des situation obserrrées sur la réussite de

}a dôuble-culture, les coûts, 1tévaluation des rendemenl€l la
ces

Ce document présente les résultats de notre première camPagne de
suivi, pendant lfhivernage f987-88. Lrétude sera reconduite sous cette
forme ou une autre pour les campagnes à venir: ltévolution rapide des

conditions technico-économiques de production nécessitent en effet une

certaine pérennité des obsenrations. Une synÈhèse pluri-annuelle
penneËtra de dégager à la fois les problèmes rencontrés et les
solutions apportées par les paysans et les différents agents de
transfor:oation dans un certain nombre de situati.ons.

Par ailleurs le diagnostic présenté ici stintègre parfaiteuent au
prograûrme de Recherche-Développement que nous menons conjointemenÈ
avec la SAED. Cette étude se veut donc également une contrlbution auK
réflexions et intervenc,ions développées sur ce thèrne par les cher-
cheurs, développeurs et producteurs. A ce titre la plupart des

résulÈats obtenus ont êzê présentés eE discutés avec les Paysans des

sites suivis.

I
qualit,â dtt grain et les pertes. Faute d I une néthodologie adaptée
ffi poinis nront été traités que très parti-ellement.I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Partie I

Èlatériel eÈ néthodes

I . !1é thodes d t enquâ te

Conformément aux objectifs de 1tétude trois grands Eypes dtlnfor-
rnations onÈ écé coll-ectées

les données pennettant une des:ription précLse des opérations de
récolte et post-récolÈe.
1'évaluation des quantltés prélevées, batÈues et glanées au cours de

ces différentes écapes-
ltévaluaÈion par sondage des rendements physiques.

Chaque infoimaËion a été recueillie sur un échantillon de
parcelles et sous-parcelles dont on trouvera la couposition dans la
partie suivance. Ltaggrégation des données stest faite en cours
dtanalyse selon plusieurs niveaux: parcelle, exploitationr groupemenË,
aménagement et village (cf infra).

l. I Le suivi des récoltes et battageg

0n trouvera au schéma I la liste des mesures et obser:trations
réalj-sées pour chaque étape allant de la récolte au glanage des fonds
de meule. Les inf olmations choisiers, associées à des obserrrations
visuelles, permettent de décrire Frrécisement les modalités de chaque
opération: date de début et de fin, manuelle ou mécanisée, tyPe de

r"itr d t oeuvre utilisée (f auiliale ou extérj.eure à 1t exploitation,
masculine ou féninine) et coûts.

Les productions battues étant mises en sac, leur estimation stest
faite par décompte des sacs obternus après battage eÈ pesée sur chaque
parcelle de cinq sacs tirés au ha.sard.

L'évaluation des quantités extraites, pour des raisons diverses,
de la production pocentielle à La récolte, stest avérée longue et
délicare. Chaque écape génère en effet des flux spécifiques de paddy:
prélèvements ent,re la mise en neule et le battage principal' dons et
paiement en nature de la main dtoeuvre lors de ceËte opération,
glanager pâr les femmgs ayanE participé au vannage, du fond Ces meules
battues.

La connaissance de ces quanÈités devai.t permectre à la fois
Itanalyse des flux de produit entre les différents agents concernés
(attribuÈaire de parcelle, main dfoeuvre salariée, aide masculine eÈ

féminine) êE, par soururaCion et comparaison au rendemenÈ Physique'
ltévaluation des perÈes liées aux rongeurs' oiseaux' ecc...

Celle-ci, irrévue par parcelle ou sous-parcelle' stesc avérée
impossible à cetie échelle pour des raisons llées Cant à la complexi-té
des siÈuacions renconcrées qut à 1a rnéthode utl1isée. Nous Elrons
drailleurs en troisième parËle les enseignemenËs de ceË,Èe expérience
concernanc 1tévaluatlon des rendements en rlziculture irriguée-

L.2 Lrévaluation des rendements phvsiques

L'évaluaÈion des rendemenÈs physiques s t est effeccuée Par
sondage, à raison dtune placetre de lO mZ Pour IOOO ou 2OOO m2 de
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surface échantillonnée selon le site dtenquâte. Ces différences sonE

uniquemenË liées à la taille des parcelles et sous-Parcelles suivies
(Tab I.t) ainsi qutaux troyens disponibles: en lrabsence de références
i1 nous écait difficile de raisonner différeulmenË le Èaux de sondage.
Ce ntest qutà posteriori que certaines conclusions ont Pu êCre tlrées
(cf Partie III).

Chaque placette a é.té posée au hasard: 11 nty a Pas eu de

strarification préalable des parcelles, la taille de 1téchancillon
rendanE ce travail préparatoire difficile.

Chaque production unitaire a été récoltée à la faucille' mlse en

gerbe "t 
-séciré. 

pendant quatre à cinq jours, battue à lf aide dtune
tatteuse à pédale eË pesée. Le battage excepté' ces opérations sonÈ

analogues à celles effectuées traditionnellemenË Par les Paysans-

Dans la plupart des cas nous avons prélevé
la récolte de la parcelle. CerÈaines placettes
récoltées à teups voulu mais le Pourcentage
faible (2,62)

1.3 Mesure de l'hunidité

Ltensemble des productlons estimées ou pesées a êtâ ramené à
lthuruidité standard de L4Z. Cet ajustement stest avéré d'tautant plus
indj.spensable que Itenseuble des opérations, échantillonage comprls'
s t est globaler.ttt étalé sur plus de quatre mois, du 10 nc'veubre 1987

au ZS mars 1988.

Deux mesures ont êtê effectuées, à Itaide dIun tnrmidinètre
portable Dickey-John: la première à la pesée de ltéchantilLon, la
leconde après le battage principal de la parcelle. Nous en avons

déduits par exÈrapolation linéaire en fonction du temps les humidités
pour les autres étapes (mise en meule, préièvemenÈs, glanage)- Ces

valeurs ne sonË que des estimations: 1a courbe de variation de

Ithumidité en foncËion du temps et des conditions de stockage des

panicules resce à définir précisément-

nos échantillons avanÈ
n I ont Pu cependant être

de manquants demeure

sur i.a base de 85L'humidirnètre a été préalablement étalonné
mesures effectuées à lréÈuve (cf annexe l).

Z. Echantillonage

Z.L Présentacion des deux sites enquêcés

L'érud= a été ::éalisée sur les aménagements hydro-agricoles
conçus par la SAED dans deux villages du delta du fleuve Sénégal'
Diawar eE Thiago (cf carte de sicuation). Depuis f985 ces deux

villages fonc partie intégrance du dispositif d'i.nEer:lrenÈion de nocre
p.og=àror" de recherche sur les systèmes de producÈion dans ceÈte
p".ti" du fleuve. Ils ont été choisis à partir dtun zorLage du delta eÈ

"otta 
représenEacifs de deux types bien distincts de situatj'on agraire

(Je-1fiu, TOURRAIID, 1986) .

Diawar esÈ un ancien village de pêcheurs wolofs situé le long du

f1",,.,Fdéplacédeque1queskilornètresavec1'endiguemencdelarive
gauche du Sénégal et la création des premiers aménagemenËs hydro-
agricoles. Dans ceÈte zone les sols sonE principalement de type

"tollaldétt ( E,exËure argileuse) avec des concenEraÈions salines
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Parfois élevées. Ils sonE donc essenÈiellemenc propices à la riz1-culcure: 1'acEivi.Eé agricole est concenÈrée autour de cette spécula-
Ëj-on, les auEres 'culÈures étanc ou absentes (cultures pluvlales) ou
marginales (tomate, c:rlEures maraÎchères eÈ de décrue). Trots poinÈs
viennent renforcer ce consËat:

- ung -dYnamique fgnçièrg tntense et ggs qypeTflcies aménagées et
lTlcivées ear ?xploication etffi
SAEDmentionnéesautab1eaurfecs'ajàuter1es
aménagements prit'és de cerÈains paysans et ceux du foyer à"" jeunes
du village, auxquels la plupart des exploitaÈlons ont âccès.

- le dfveloppqruent de la double curture riz-riz sensible
que res condicions rechnico-écononinnes nT étaient
bles. cec aspecÈ devrait staccentuer avec la mise
permanente dreau douce.

en 1988 alors
guère favora-
à dlsposition

1'lsolement du village qui rend difficile le développement d'acti-

--

vilés non agricoles, salariées notarment. La migraÈion des jeunes
est également négligeable.

Le niveau des revenus dépend donc avant cout de la réusslte de lariziculture: celle-ci doit pennettre à !a fois la couverture des
besoins alimentaires et ltobtention dtun surplus monétarisable. De ce
fait 1a techntcité de:s Paysans de Diawar s'est largement anélLorée ces
dernières années, phénomène se traduisanÈ, coume nous le verïons r pâr
des rendements élevés.

Ces surplus sonÈ dans certains cas réinvestis pour développer ou
la riziculture eIle-mâne par aménagements de nouvelles terresr ou de
nouvelles actlvités: embouche ovine, maraîchage, décorti.quage. 11 se
crée ainsi peu à peu r+ne dvnamique globale de développement dont la
riziculture est le pivot et la di une des
carac téri.stiques

Thiago présente une situation à ltopposé. Ce village ancien,
essentj.elleuent peuplé de wolofs. est situé le long du canal de 1a
Taouey, creusé Par Ia CSS pour recÈifier ltancien bras reliant le lac
de Guiers au fleuve Sénégal. Les activités traditionnelles utilisaient
au mieux les PotenEj.ali.tés naturelles présentes (TOURE, l9B8) :
culEures pluviales et élevage sur les zones sableuses de diéri,
cultures et pâcurages de décrue dans les bas-f onds, pâche d,ans
Itancienne Taouey. Lf évolution récenÈe de la région de Ricirard-Toll,
dont Thiago nrest éloigné que de 15 krn, a profondément rnodifié les
systèmes de production pour conduire à la situation actuelle.

En premier lieu, comme partout dans le delta, ltendiguement du
fleuve a sonné 1e glas des cultures de décrue. En conÈre parËie Thiago
a bénéficié d tune série d taménagemenÈs hydro-agricoles, dont la
dernière mouture comprend 6 groupements auÈonomes de 50 ha disposant
chacun dtun groupe Eoto-pompe et dtune chaine de .culture motorisée.
Chaque groupenent esÈ divisé en trois soles où sonE cultivés alterna-
ÈivemenË ti,z et tomaÈe: le canal de la Taoueyr ên eau Eoute ltannée,
permeÈ Croi.s campagnes de culture.

Cecte situacion à prlort favorable esr entâchée par une limita-
tlon importante du foncj.er irriguable (Tab I. l) due principalenent à

SDRS puis ae ta CSS. Les paysans de Thi.ago
se ErouvenÈ enserrés entre les deux bras de la Taouey sans possibilité
drextension des aménagements dans le bas-fond (cf carËe 2). sty
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ajouEenË une technicité iioU"t" encore faible, limitanÈ La producti-
vité des cultures i.rriguées, et des charges de culÈure conune partrouc
élevées. Le touc débouche sur une dégradation significative de l-s
situation é"o"oriq". d"s pïott

t*t teaucoup déçus par l t agriculture irriguée lntensive, les
Paysans cherchent à dlversifier leurs activités et sources de revenus:
agro-Pastorales cout drabord à travers ltembouche ovine et le uaraî-
chage Ie long de la Taouey'. Les cultures pluviales ont par conËre
considérablement régressé avec la sécheresse. Extra-agrlcoles ensuiËe
avec la pêcher €!l voie de réduction, et surtout les activités sala-
riêes offertes par la proxinité de Richard-Toll (CSS, SefO, pro5er
J@. Cette évolution nteit éviderrrrnent pas propice à une amélioracion
des résultats du périnètre.

Dynami.que globale de développemenË eÈ importance de la rLzL-
culture d'un côté, désaffection pour les cultures irriguées et
diversification des activités de 1'autre, Diawar et Thiago illustrent
lthétérogénéité des situations agraires du delta du fleuve Sénégal, à
travers laquelle 1es choix technico-économiques des producteurs
doivent âtre analysés.

2.2 SÈructure de 1téchantlllon

Le tableau I. I quantlfie les dlfférents éléments conposanË
ltéchancillon sur lequel se base cette étude. Son noyau est foruê d,ans
chaque village des exploitauions faisant I'objet depuis 1985 dtun
suivi agro-écononouique. Elles ont êtê choisies en fonction de
certaines caractéristiques: tail1e, importance du parcellaire irriguée
eÈ des activités extra-agricoles. Leur ensemble ntest pas représen-
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Ëatif des villages mai.s cherche plutôt
situations.

Boundoum Est :

Lrensemble des exploiEations de Dlawar
1tétude; les parcelles suivies se répartissenÈ
aménagements et groupements:

Boundoum Nord: Groupement
It

tf

Groupeuent
lt

GroupenenÈ G

GroupemenÈ H

Groupement J

Sole It2

Sole 2
Polyculcure

Sole I

à balayer une large gaïnme de

ont été intégrées dans
comme suit entre les

10 parcelles
gft

I

Z parcelles
3'

7 parcelles
4'

I parcelles
4rl

2 parcelles

I
2

4

z
7

A Thiago seules I exploitations sur t3 onc écé enquêrées, les 5
autres possédant leurs parcelles sur le groupement I, inculte pendanc
la camPagne dthivernage 1987. Les parcslles se r'épartissenE ainsi
entre groupements et soles de culture:



Tableau I.1

SÈructure de 1téchantillon

Figure I. 1.

RépartiËion uniÈaire des superficies
par sous-parcel-l.e

I
a'

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

I 1,5

Ihiago

Thiago Diawar Ensemble

nombr-e d t exploitatlons I 15 24

nombre de parcelles z5 24' 49

nombre de sous-parcelles 90 105 195

nombre de placeËtes IOm2 L5Z 263 415

Superficie suiv.ie par
exploitaÈion (ha):

IlOyenne
mini
maxi

L,25
o,55
4,L4

2,92
L,75
4,62

2,36
O'55
4 ,62

Superfice par parcelle:
(ha) moyenne

mini
maxi

O ,42
O, 14
O,97

1,82
O, 30
3'33

1, 1l
o,l4
3,33

Superficie par sous-
parcelle (ha):

uoyenne
mini.
maxi

O,Lz
O,O2
0, 28

O ,42
0,09
0, 95

O,28
0r02
o,95

Superficie Ëotale suivie
(ha)

10,41 43,92 54,23

Taux échantillonnage
placette (Z)

1r5 or6 O'8

0,5
I 00012
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Comme nous le verrons en cours dtanalyse la noÈion de groupemenc
esË i-mportante, ParticulièremenÈ à Thiago. OuËre la gestion de lteauun cerEain nombre de décisions techniques doivenÈ en effet se prend,re
collecËivemenË, dont certaines touchent la récolte et Ie bactage.

Les analyses ont porté sur:

Ie résultat des placettes pour les rendements physiques, du fait de1'uniformrté de Ia néthode permeÈcanË une comparaison fiable enÈre
aggrégats.

les parcelles à Ttriago, les sous-parcelles à Dlawar pour lespratiques de récolte et post-récolÈe et les flux de paddy qui leur
sonE liés.

Cette dernière différence entre les villages stexplique par lasignificaEion technique de ces <ieux uniÈés. Dans les deux cas laparcelle se définit conme un ensemble foncier dtun seul tenantattribué â un individu, la sous-parcelle colmle un élénent de la
précédente natérj.alisée par la'construction de diguettes dont Itinté-
rêt esË de corriger les défauts de planage obsenréJ par le paysan.

A Thiago. la tail1e moyenne des sous-parcelles est très faible,
de ltordre de l00o n2, avec un mode situé "ttlr" 5Oo et looo n2. Ceci
conf irae un phénouène déj à soullgné par ailleurs (BARRIER, 1985) : la
mauvaise qualité du planage a conduiÈ les paysans à nultiplier les
digueËËes de coupartimentage, réduisant les sugrerflcies unitaires à
peu de chose. Pour autanË ces sous-parcelles Ir€: sont que rarement
conduites dif f érement dans une mâme parcelle. De ce f aj.t les analyses
privilégieront'plurôr cerre dernière uni.ré.

A Diawar au contraj.re 1a tai-lle moyenne des sous-parcelles (4OOO
rnZ, soit la taille des parcelles de Thiago) et leur nombre (4,4 en
moyenne par parcelle) permettent 1a diversité des itlnéraires techni-
ques- Les Paysans uÈilisent cette possibiliré selon leurs stratégies
de production: peuvent ainsi varier 1es variétés eE doses de semis, le
travail du sol, les nodalités de fertilisation ou de désherbage. 11
est donc important de distinguer ces différentes situations c'jlturales
et de les traiter séparénent: le moyen le plus simple est de s'inté-
resser à chaque sous-parcelle prise isolément.

I
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Partie II
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Récolte et post-récolEe: lranalvse des praciques

Précisons Èout dtabord_que noÈre travail sra_rrêËe à la mise en
sac,de la productl0n par le pavsan eË son cransport au@
stade elle sera ou stcckée pour couvrir les besoins '.'ivriers de la
fanille ou vendue, le plus souvenc aux rizeries de la S.\ED.

Les paysans récoltent et vendenÈ du paddy don; ltutillsaÈlon
nécessite une transformation en r1,z blanc. Cette opération, partie
incégrante effecÈuée àctuellemenË par
les décortiqueuses arti-sanales présentes dans les villages ou par les
rizeries induscrielles. E1les ont des conÈraj.nÈes spécifiques qui
influenE ou influçront sur la conduite des récoltes et'5atÈages: cfest
pourquoi noÈre analyse les prend en compce dans la linite de nos
connaissances actuelles .

Nous présenterons successivement dans cette parÈie les caracté-
ristiques Èechniques des opérations analysées, le calendri.er des
travaux pour la caupagne considérée et les problénatiques issues des
phénomènes observés.

1. Les di.ff érents itinéraires de récolte et st-récolte

De même que la conduite d t une culÈure au champ se traduit par une
succession d'actes techniques dont ltensemble définit ltitlnéraire
technique appliqué (SEBILLOTTE, 1978), la production esr récoltée er
évacuée à travers une série dfopérations sous le contrôle du paysan,
dont les modalités ne sont pas indépendantes les unes des autres.
Ctest pourquoi notre analyse portera sur des itinéraires de récolte et
post-récolter âu aombre de quatre dans It

l. I Lr itinér:aire uanuel

La riziculture irriguée est sonme toute relatiVement récenÈe dans
la vallée du fleuve Sénégal:.une quarantaine dtannées EouÈ au plus.
Par ailleurs les premières expériences furent menées eu régie: ctesÈ
;)ourquoj. la mécanisaÈion des opérations de récolte et post-récolte a
été rapidement introduite dans le delta. Néanmoins I'extension de la
riziculÈure paysanne, les difficultés de gestion du rnatériel existant
et son coût ont eonduit au développement de techniques de récolte et
b"tt"g" .rttièr.r.ttt *"n,rffi

Dans ce cas la récolte (au sens de la coupe) est effectuée par la
mai.n d'oeuvre masculine de ltexploitation. Le ri.'z esÈ coupé à 15 cm du
sol à I'aide dtune faucille; les ciges sonÈ regroupées en pecites
gerbes (moyettes) ec ciéposées sur les chaumes pour séchage.

Le cravail eàt réalisé individuellement ou en équipe selon le
volume de production à récolÈer, mais le recours à de la main dfoeuvre
extérieure est rare, touÈ du moins dans les deux villages suivis.
Dtailleurs la période de récolte coincide normalemenÈ avec la fin des
travaux et la campagne de counercialisation dans le bassin arachidier,
donÈ provient la najorité de Ia main d'oeuvre Èeroporaire ucillsée dans
le delta

L'enÈraide au sein de Itunicé de production est de règle quelque-
soit le staÈut de la parcelle, collecrif ou indtviduel. Elle
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Tableau II. t

Caractéristiques Ëechnlques des itinéraires
de récolte et post-récolte

Iti.néraire
manuel

Itinéraires semi-mécanlsés Itlnér,rire
nécanisé

type A type B

7, superficie
Diawar
Thiago

82
0

0
100

2

0
16
0

Récolte
manuelle

main droeuvre farniliale
(hont es )

moiss. batt.

Mis e
en

neule

manuelle
uain droeuvre familiale

(f emes )

Bactage

manuel roécanisé
batteuse moiss.batt.

poste fixe poste fixe Boiss.batt.

main dtoeuvre extérieure
(hornmes )

Va:rnage
manuel

(feuures de I'exploitation
* aide évenruelle)

Mise
en Sac

manuel
(honmes de 1'exploitation)

TransporE charrette fracteur
* remorque

charrette

Glanage
fonds de meules

(f ernnes de 1r exploitation)
(+ aide à Diawar )

zones non
récoltées

(rare)
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tat j-ons t
le.

la rapidité des Eravaux
à un coût Par ailleurs

(cf II.2) eÈ I'auÈono*i" des exploi-
nul pour le resPonsable de la parcel-

Après5à6joursde33ctras1"l:.^l?^n::Î::'î,"ffi
,r". lltti"irl."aii"ii.lr.r"u. esÈ variabre seton t'truniaité du grain'

le carendriefer ta da.e de récof."-if ig.II.'), 
^-ïtllrl::r::::arités::."::";:;';i rro.ii"r,ll-", re87 d,ans r' écaremerrr des opéracious'

LesmoyeÈ.:essont,réuniesengerbesdeplusgrandetaille'
elles-mêmeregroupéesPour^fgT"',:i"-'"Ïl:'#;,'i:
;lli:;i::"::ff'";illu!i".u^l:i*:'Il:':,,,::':ffirieur:1e
paddy est ainsi procégé des oiseaux et dtune t"pid" dessication mais

Ies rongeurs peuvent atteindre Ia ero!lcci::r-:i::::.U"|:r:::: ::les rongeurs PeuvettL ':;::-i:;"-;. 'réralemenr chargées de
lrédifice. Les i"ror"r ce I'exploitation sont ger

ce Èravail mais peùvent êtrl aidées Par un houme Pour la confection

proprement dite de la meule'
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Le nombre et la taille des meules dépend du volume de la produc-

tion: à Thiago cerle-ci est réunie_en un seur roc par parcelle' en un

ou deux lous Par sous-parcelle à Diawar' La production de parcelles

gérées par des individus différents nresË jaurai.s réunie- par conÈre il

arrive parfois qu'un Paysan rassemble en une seule meule la production

de deux parcelles ou sous-Parcelles contigiies: il esÈ dans ce cas

inpossible à'é''aluer les r".,d"t""t" au battage de chaque unité

initiale.

Techniquement la meule tient lieu de néthode de stgck?ge du riz à

laparcelle4angl'atte.r-rtedubaçç?gs'etraverscecteenquêtenous
n, avons pu évaluer corrErement "orfrif 

icacité dans la limitation des

perÈes de paddy selon la durée du stockage' Dans tous les cas lrétale-

ment d'es récoltes, f"s caractéristiques ProPres des techniques de

battage eE r'"t'".,,"" a'"irt: at 
,, FtotÈ".?, à- i' écarÈ des parcelles

rendenÈceÊteopérati.onnécessairflar'ueureacÈuel1e.CornmejAl{IN
(f986) l,a souligné et nos observatio"= ItonÈ confirmé (cf infra)'

cetËe situaÈion- nrest pas sans incidence sur la réussite de la double

culture -

Aprèsunl.aps,letempstrèsvariable(cfII.2)la.'prgÊuctionesc
battue. Le tLz est êvaclé progres=i.r.*.rra de la rarute, pracé en tas

;;o "ir" 
de battage rouËe ptoàt. 

-J. frappé à I'aide d'un simple

bâton faisanC offi.ce de fléau' La paille esÈ ensuiÈe évacuée' ê! le

paddy t'ransféré sur lraire de vannage'

Le chantier comPorte normalemenÈ plusieurs Personnes pour

effecruer ces différeit"" opératio""t Z à 3 en général mais parfois

jusqu' à 5 . ra *air, . 
a' o"tl'"i", i' "qE-gt'î = 

rat !î"":r {!!I1i" 
=p::= 

1 "xeloita
tion,1,attribuÈaire-ETTârrFsebornantàsurveillerles
1;îr,r*. Les paysans emproient à." salariés Eemporai'res venus du

bassin d,arachidier, pour lesquels ces Èravaux procurent un supprémenc

de revenus quand res accivités se réduisenc dans reur région drori-

gine -

Cessalariés,prénornméssourBa..:u..nbat'!ianeselonlesvillages'
son. payés à ra râche à ,"isoi-?i350 F-parGî de paddy battu eE

vanné, plus 1a ,ro.rttilrrt"- âvaluée Par les Paysans à 7360 F/ha Pour utr

rendemenr, de 6 Eonnes/tra. Avec une à.rg*"r,."tior,-â" rcz de 1986 à 1987'

Irévolucion des coûts souligne la dépàndance a"s producceurs à l'égard

de ceÈte main d, oe.uvre: ainsi les p"yr"n, de 
-Oi"i"t 

f ermemenÈ décidés

à reconduire lrancien tarif onÈ àu'céder devant ltinCransigeance des
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Sourgaseclesaccordspassésdanslesautresvillages.

Levannage:':f{ectueparallèlemenEaubaË,Èage.Cetteopération
spécifi-q,r"r"iîféminine p".*"t la "âpttttiot' 

du giatn ec des élénents

les plus gto"=i"r= (paillà, pierres'.") Par dl'fférence de denslté

sous Itactlon du venÈ'

L,ef f icacité du prc.cédé esr cependanc loin d'être parfaJ'te et

nécessite un second netto)tage en-rizeti*' les résultats obEenus Par

I, unité de ra SAED à nrciraia-Toll monrrenr que re paddy vendu par les

paysans conÈienÈ enÈre ô;-;; L7. .d'' impure!é"' Cette part est couverte

par une ri"io,rrrr" de ?;i;g versée ""iot 
la ProPreEé du paddy'

I

l.
I

t
A Diawar où

par des grouPes
cet itinéraire est prédominant le vaûnage est réalisé

de?àTfemmesselonlesexploitations'comprenanf:I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

.Iaoulesépousesdel'attributairedelaparcelle.

. les femmes de l'exploitation en àg" de travailler (I5 ans et

plus q::éI"lement) ' rres à 1'exploitat,ion,
. d,ans 157. des cas ltaide de fgmmês exËerLeu

originaires ou non du village'

Lrensemble de la main droeuvre féminine, farniliale ec extérieure'

est rémunérée en na.ure à ra fin du chanti*r selon deux modalités:

. la :érunéraFion -49 yannage proPrement dit' Par ltattribuÈaire

de la parcelle ' gIG' ra production battue

selon ï.= exploiÈations (moyenne: 2'42)

. 1e glanage- des- forrÉs' .'4e -n?ule. une 
-foi's 

lrensemble de la

produ-tioné.,acuffiEteo!Gîio,.,estgénéra1ementplacée
sous la responsabiliré de 1" ;;;rigt: épouse de 1'attributaire'
Lesquantitésa"p"aayainsi'é.,,pé.éesvarientdetàLo7"de
la quantiÈé réc àttéà , avec une moyenne de 2 '27"' selon Ia

quatiré du u"..*Ë"--;; r'importance de 1régrenage en cours

d t oPéraËion'

Au Èotal les f eu'res, quelquesoit leur sËatut, parrriennenÈ Par ces

différents biais à se r:onstituer "t- 
p"tt't pécule qutelles gèrent de

façon aucono'e. Ceci comPense en p"itil leur faible accès atxK aménage-

ments conçus Par la SAED

DanstouslescaslesSacsont,étéfour-isparlesgrouPemenE'sde
produc.,eurs et n,ont, rien coûté aux individus. par conÈre la location

dtune charreÈÈe 's'est élevée à oi"t"i en 1987' à tooF Par sac soit

L,57. de Ia produccion a="o"po.tÉ:., Avec des superficies culcivées Par

aCtribuCaire de l'ord,re de ?r75 ha sur Itaménagement' SAED' cê posEe

devient, nocablemenË onéreux en cas de bonne récolte eÈ Justifie

r,achac d,un ter équipeient sur prusieurs campagnes. D'ailleurs 4o7"

des exploitaÈions "rrr.ri""-or,a 
déjà réalisé ceÈ investlssemenf '

Une fois la produccion battue eÈ vannée,+ est mise en sac et

""'"-iTË.' lll . li"il.ii : I i":* ; :: rvri' en"' 
=: : :fu ï'j,"'::: :i,:'::ffi::acnem*rrEE PqL-Y'::-:=---.J -_ stockée sur

dans Ies greniers de 1'exploitation r -^--r ^a Âo 'l r qA

:i::.';:"Ë:=Ï=é;";;".ior, .r.r" res rizeries de la 
'AED-

L.2 Les icinéraires serni-nécanisés

Eype dtitinéraire est
par conËre mécanisé'

Ce

qui est
idencique au précédenc jusqu'au batcage'

Deux varianles se rencont'rent selon le
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Eype de matériel ucilisé,
f ixe.

l5

batteuse ou moissonneuse-baÈEeuse à PosÈe

L.2.1 Les batteuses à Poste fixg

LrurilisaÈion de baÈteuses à poste flxe a écé développée Par la
SAED qui gérait elle-mâme un Parc iaFortanE, d'apparei.ls de type Borga'
L,usure de ces machines et le désengagemenE de la SAED ont réduic
sensiblemenE ltimportance de ceEte technique dans le delta, les
paysans devant maintenant acquérir et, gérer eux-mâmes ce tyPe de

naEérie1.

Thiago est à ce titre un village précurseur puisque chaque

groupemenc a été doté lors de la créatj.on de }taménagemenÈ de deux

barteuses de type FAO AR8OO, susceptibles de batt're 5OO à 600 kg de

paddy par tr."tl. La plupart de ses machines étaient encore fonction-
nelles en 1987; seul le groupement It dut compléter le seul appareil
foncrionnel par la locaiion- dtune bat,teuse Borga racheÈée à la SAED

par un de ses adhérents-

Ltorganisation du chanÈi.er de battage est globalement plus

complexe f,.rt"n Ëechnique manuelle. Sur chaque grouPemenÈ la batteuse
p"=". dtune parcelle â lrautre selon un tour pré-établi: Pour satis-
faire ltensemble des attributaires un minimum de temps dol't donc être
consacré à chacun. ceci suppose à chaque fois la participation dtun

nombre élevé de personnes, chargées rles opérations suivantes:

. transfert des gerbes de Ia meule à la machine, réallsé Par des

enfants ou des adolescents.
. alimenÈation de la machine, assurée par une ou deux Personnes

spécialisées. Celles-çl assurent égaleuent le suivi technique
de la batteuse-

. évacuation de la paille à la sortie afin dtéviter Èout bour-
rage. CetÈe opéraiion est généralement assurée par deux à trois
hommes.

Si on y ajoute la main dtoeuvre ehargée 'Je la mise en sac' ce

sonr globallr"ir 3 à 13 personnes qui particiPenÈ au chantier selon

l'importance de la production (714 err. moyenne). Outre le personnel

spécialisé aucune eiploitation n'est.à mêne de couvrir entièremenÈ ces

besoins: ctest pourquoi les trois-qriart de la main dtoeuvre sont

fournis par les autres unités de procluction du village. Lf utiliq?gio9
de salariés pendant la riode de battage esÈ par contre rare a

Thiago.

Cette aide est cependant r'émunérée, selon
décidé en débur de battage. Ainsi en 1987 chaque
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dtaccord pour ne Pas dépasser 53 kg de paddy Par parcelle battue et
vannée. L,octroi de ceÈte rémunératiàn était mâme conrrôlé Par un

membre du bureau. En fait un certain nombre de Paysans onE ouËrepassé

la règle, lorsque la production récoltée eË donc le travail fourni
étaienC plus i.rnportanÈs: au CoCal le coûC de ceÈt'e main d'oeuvre

représenre 0,5 à 57 du paddy battu (moyenne: 2'47") '

Mais le coût du battage à Thiago comprend en plus le-fonctignne-

un tarif Plafonné et
groupement stesE nis

un grouPemenÈ
venÈilé entre

ment et Itammortissement de 14 machine ui doivenc être pris en

ffis paysans. Les rnodaliâriEE recenues vari-enc d
ffi" moncanË des ammortissemencs ntécanE Pas

les différents maÈériels nous avons esËimé à parÈir des coûcs ini-
t,iauxr euê 27,27. de la somme gogale éCaiC destinée à ltammorËissement
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des batteuses.

au groupement, G le fonctionnemenË de la batteuse esc rémunéré selon
le i"*pà dfutifisation, à raison de 5OoF par heure. LfammortissenenË
revient à 41OO F/ha-

au groupement H le versement effectué représenEe Lo?" de la récolte
battue. Les quanËlÈés obÈenues ong été ou remises au propriéEaire de

la machine 1ouéer ou placées dans une cair;se indépendante du fond de

roulement pour couvrir les fraj.s de fonct'Lonneroent de la batteuse du

groupemenÈ: Les coûts dta--ortissement sonÈ en sus et' stélèvent à

5970 F/ha.

au groupement J aucun versemenË spécifique ntest effectué Pour le
battage. Les paysans payenÈ une somme globale calculée à lrhectare
devantr couvrir 1t'ensemble d,es frais de fonctionnement et dtamrnortis-
semenr de la campagne agricole (respecËivemenÈ 86887 eË 23257 f/ha).
Ce procédé donne- évid,emment une prime aux rendements éIevés '
Malheureusement nous ntavons pu disposer rles éléments PenneEÈanÈ la
ventilation des dépenses dà fonctionnemenÈ entre les âifférents
Postes.

des coûts entre grouPements donnerait ainsi les
calculés en pourcentage de 1a production et en

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

La comParaison
résultats suivantst
F/ha:

Rendement moyen
(l)

Fonctionnement
(2)

Amnrortissement

Total

(ke/ha)

7"

F/ha

7"

F/ha

7.

F/ha

Gpt G

3940

Lr2
3940

LrZ
4 too

2r4
8040

GPI II

4 160

10
35360

Lr7
5970

11,7
4 1330

Gpt J

840

?

8'9
6330

?

(l) sur l'échancillon de parcelles suivies
(2) sur le grouPemenÈ G le rendemenÈ tle la baE'Eeuse est évalué à

500 kg,/h

Les différences engre grouPemenÈS sonË importanEes' Au grouPemenÈ

G Ie faibie coût total s t explique Par des frais de fonctionnemen:
réduits. Le coût horaire c"=ifé 

-devrait 
cependant couvrir les dÉpenses

si on le rapproche des 408 F/h que la SAED escime nécessaire pour

couvrir les it"is'dtenÈrecien de la machine (SAED, 1986)'

Au groupemeng H les responsables, voulant meÈÈre Eous les
adhérents sur le même pied, sê song alignés sur les tarifs des

entrepreneurs. 0r ceux-cl- doivent ainsi couvrir fonctlonnemenË et

anmortissemengr plus une éventuelle marge. Le prix praËiqué sur la
batÈeuse du groupemenÈ devraiÈ donc laisser un bénéfice subsÈanc'iel

dans ses comptes' 

ln raDDort avec la production, sonÈ
Au grouPement J les coûts mis en rapPort av

élevés car les deux .. adhérents suivj.s présenCent des rendemenËs
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.i
dérisoires alors que les prest,acions leur sont facturées à IthecEare.

Globalement il paralt difficile, à parcir de ces seules données,
d I ef f ecËuer une évaluation économique de l t act j.vité ttbaÈEagett à
Thiago. Tout au plus pouvons-nous en soullgner lrlntérât à Ia vue des
siÈuations relativemenÈ complexes que nous avons obsenrées.

Ltucj.lisation de ba_tteuses à poste f ixe ne dispense pas pour
autant les paysans du vannage de la productj.on. Ilauvais réglage des
machj.nes ou conception défectueuse, le paddy sort généralement de la
batteuse mélangé à des lmpuretés, voire passe avec la pai.lle.

De ce fait le chantier de battage conprend également une équipe
de vanneuses auxquelles stajouÈent une à deux fem.nes transféranË la
producÈion sortie de la machine sur ltaire de vannage. Toujours pour
des raisons de rapidité les effectj-fs sont é1evés: de 3 à L7 personnes
selon ltimportance de la récolte (moyenne: 8r9). Le recours à la main
dtoeuvre extérieure est de règle et représente 60Z des participantes.
Leur rémunération steffectue sur les 53 kg déjà mentionnés et varie de
0,5 à 6,77" de la production battue (moyenne: 37").

Globalement battage et vannage mobilisent à Thiago environ 16
personnes pendant une période courte mais à un coût élevé cgurplg-Èenu
d,es rendements obtenus. Ai.nsl aux frais stri

attributairedeparce11e1arénrunérationde1a
main d t oeuvre extérieure (5,22 de la production batÈu€ en moyenne) eÈ
la rétribution de la main d t oeuvre familiale.

Celle-ci s I ef f ectue à partir des quantités glanées par les f errrmes

sur le fond de meule. Contrairement, à Diawar la production ainsi.
récupérée est conséquente: de 5 à 222 du paddv récolté (moyenne:
LL,77.) ! Les caractéristiqn er, avec ses nombreux
Èransferts de produit, êt la qualité du travail four:rie par la machine
sont sans doute à ltorigine de ces résultats. NoEons cependant que
ceËte production ne sort pas de ltexploitation: elle représente une
forme de redistribution entre ses différents nembres mais ne peut être
comptabilisée dans les résultats économiques de la plrcelle (cf partie
rrr).

La production une fois mise en sac est transportée au villàgê, à

Iraide du tracteur eÈ de la remorque disponibles sur le grouPemenÈ.
Les modalités de paiement varient 1à aussi dtun cas à ltautre. Aux
groupements G et H il en coûte 125F par sac, soit L,7Z du paddy baÈtu,
non compris Itarnnortissement du matérie1 utilisé. Celui-ci peuÈ être
estimé à 3650 F/ha au groupement G, 5309 F/ha au groupement H (fOOZ de
Itammortissement de la remorque et 5OZ de celui du tracceur).

Le groupe=ent J se distingue en facturanc le transport à ltheure,
fonctionnemenc et ammortissemenË compri.s, à raison de 3OO F/h Pour la
remorque eË 8OO Flh pour le Èracteur.

L.2.2 l{oissonneuse-batteuse à poste fixe

Une variante de lfitinéraire précédent consiste à ucLliser une
moissonneuse-batteuse à poste fixe à la place dtune batËeuse. CeÈte
solution stest trouvée à Dlawar sur quelques sous-Parcelles' une fois
les récoltes mécanisées achevées (cf infra). Le propriécaire de Ia
machine nty était pas vraiment favorable car cela diminuaic ses
recetces de moicié. llais tant les recards pris lors des chanciers de

récolte avec les nombreuses pannes de ltengin que la nécessité de
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Ia camPagne ltonE conÈrainE à ce
maximiser son uÈilisacion duranË

choix

I

PouruncoûcéquivalencauxbaEteuseslouéesàdesenErePreneurs
privés (roz ,ile la proa.r"iior, baÈÈue) la moissonneuse-bacteuse fournit

uu produit IreCtement plus ProPre, oê nécessltanC pas de vannnage

cL)mpIémentaire '

Deplus,spécificitédeceËteEechniqueouauÈrefacteur,les
femmes nront ensuite réarisée aucun granage -sur res deux sous-parcel-

les de r,échanrirron ainsi bartues. cËrte ;pérarion s'esÈ doc'c révéIée

globaremenÈ incéressanÈ; 
-pour r'actributaj.re de la parcelle mais peu

profitable Pour les feurmes de Itexploitation' êr les privant de cette

source de revenus aut'onomes '

1.3 L' itinéraire rnècanisé

Liutilisation des moissonneuses-batteuses dans la région du delta

coincide avec l,extension du casier de Richard roll en 1953, cultivé

en régie dtabord Par ,rrr"-"o.iécé de travaux publics (0R1AL) puis Par

la SDRS -

En 1987 quatre machines classiques étaient fonctionnelles' donË

une apparti.rra 
' à lt Amicale d'es Je"nts du Waalo et Èrois à des entre-

preneurs pii.re=. Lrune de celles-ci a travaillée à Diawar de la fin

décembre à la fin des battages, mais ce mode de récorte a é51alenent

éré urilisé à Thiago en 19g6 roalgré la perire raille des parcerlles et'

sous-Parcelles sur cet auénagement''

NousavonspufaireSurquelquescaslesobser,,ationsvisuelles
suivanEes:

. la qualicé du . qr?vail .- ?f 
f eccÏée 

r irP 
t eéllf ?l:îenc = 

bonne 

" 
L' égrenage

au sol est réduit "t îl '::"Tà"Ï ii;
âiu=?l"riilullï:: rl'=i."ire du p"ààv , à" r' ordre de to à Lz7"

drhumidité, et le faibte enherbement des parcelles observées' 11

conviendraiÈ de suivre ces résultats d,ans des conditi'ons plus

défavorables (paille eÈ grain humides ' adventices) '

le-Eravail est. Tapiqg mais la rentabilité technique eÈ donc écono-

mique de la i-ac-hing dépend de la caille et 1a forme des parcelles

moissonnées. Pour ItentrePreneur ce,facteur est accenËué Par le mOde

de pai-ement choisi, sur l; base de la production récoltée eE non du

temPs passe .Par unit'é de surf ace '

A Diawar Ia superficie movenne d":^^:oÏ=-P:::"t1:î-:::=t-:::":lT::
:=o.'::"uuoàir':i::'ll'ir"iili""i.*= 

jro*r . ces vareurs sonË supé-
irrioc mais ngÈt,emenE

:i:"::"ooï*i""';:r:ï":^ des sous-pareerles suivies mais neÈt'emenc
^-^.3 Àâ-âe 1.ômmê nécgssairg

iï::i:,r.:":i- ï1=Ïi;" seul ÈenanÈ considérés conme nécessaire
- -r-.: -^â ,t I rrna 1 eroeuf dg couPe

;:::' ::T: ï'iiË 
" i l' .i : l: ::::::* ^1"', i".; T'"' : 

" 
i.ï:' :i::î:: u 

:':T:n :

s'interroger sut lt adéquation de- 9e e de moisson@
de fa pluParc des amenage-

à la str',cËure acÈffiJu parcellaire

1a
menÈs

les modalites craaitlonngll# ensachage sonr mal adaptées à

I
I
I

En It absencef eCO I Eg IIl€t:êtrr>gs æd'ensachage sur

la moissonneuse-baËteuse vide
p"Y""". Celui-ci *t: ensuice

,rt ryttm" inférieur à celui de
ffiremorques ou silos'
trémie sur une bâche fournie Par le
producË,ion en sac manuellement ' a

I
la
sa
la
1a
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machj-ne.EnPeudeE'emPSlabâcheSetrouvesaturéedepaddyeEle
chancier ratlnci d'autanc. Avec un paiement basé tÏt la production

ce glissen:enf a"" eo"rot:=à:Ètt1''tglg*:"t "tt 
encore de P:tt'd'impor-

EanceFourIePaySan.ffiaavecunpaiementà1|heure
d,utillsati.on de la nachiie et ltéventuelle excension de ce tyPe de

récolËe -

la Festiorla Festton EÊcrlnr9ue ' u'- "'--------- 

-"' 

la machine
peuÈ qom,,T";ffi l:l::=:':ffi:::T:Ë:'i:;"", qui il onÈ rendue
ffi*;# t"r qui i'ont rendue

i-^^: o*^1 i nrre rl I aillgurS que
i::ià::T."'"r,';:;";""o,,r-io.rr sur deux- ceci explique d'ailleurs que

- -r r Ar^1âa crr? tôute la période des
::"ï:Ë::.i"i T"';i:;';"'":"- ";;! _à;:l::-- :ï:,,:":::=lî.nui:"::,:::
:Ë."i::l'li=0";.";;;,*lror= que son propriéraire pensair Ia Erans-

r\it-i

férex rapià"t*nt It" le périmètre de Débi'

outrecesquèlquesobservationslarécoltemécaniséeprésente
pour Ie.paysan aeux ddsavangages majeurs: elle suscite une dépendance

nouvelre en fonction de ra disponibirilité de la machine, er elle est

coûEeuse. Ainsi en l9g7 le r"iir pt".iq"e sresr élevé à zo," de la

producrion râcotté., à t"i"oo de lôt po'" la récolte et' IOZ Pour le

battage (coût rorque la nachine er"it ,raiti"é en poste fixe)' Ltaug-

menraËion de 337. oU="*Ë" de 19g6 à lggT Eonrre p". ailreurs que le

déséquilibre entre l'offre et la demande donne Peu de poids aux

paysans face aux entrePreneurs'

ces derniers ne sont pas pour autant dans une posicion toujours

favorable. Les moissonneuses-batteuses sont des engins fragiles dont

la renÈabilité dépend d,une série de facteurs pour la plupart encore

non maîtrisés. cette situacion rend dtauÈant plls nécessaire la mise

en place a,rrr, ,.r:\ri tl"trri"o-é"ooo.iqrr. a"" roachines existantes ou à

venir.

Cesdifférentescolrsidérations(coût,arrivéetardivedela
machine et probrèmes de foncciorro"*"rra) expriquent que seulemenÈ L67"

de ra superficie ai. êrê ainsi récoltée . 477, des exproitarions suivies

on. cependant profité de cette po="ibilité' démont="ttt I'intérât que

les paysans, confroncés à de sérieux probrèmes de calendrj-er (ef rr'2)

portent à ""aa" 
tectrniqrr".-i"" dénarcires faites actuellemenË par Itune

des sections .lilrageni="= de Diawar pour acquérir une moissonneuse-'

baÈteuse à crédit vont dans le même s'ens '

2. Le calendrier des oPérations

II est couramnent reconnu l'importance dtéva111r rapidement les

prod,ucÈions après leu1 récolte: les Pert'es se Erouvent ainsi lirnitées

ec les p"t""ll.t libéràes Pour 1a mise en place de la culÈure sui-

vanÈe. De plus dans le sahel les paysans sonË général:*"|t confroncés

àdesproblèmesdesoudurealimencaireenËredeuxrécoltes,guiles
incitent à se procurer rapidement des vivres'

Dans re derra du fleu.re sénégal une certaine érasticité ex'sce

néanmoins avec la campagne d,hiverî"g.: la siccité de I'air limire les

pert,es d.ues aux moisissures eÈ p"r-.i de prolonger le scockage du tt',

à l,air libre; la àouble culË,ure est "r,.ol" Peu développée eÈ la

période enrre la récolre du prà"ear". (n"""*fre-décembre) et la

préparaCion des parcelles Pour le suivant (février) esÈ normalemenc

assez longue Pour réaliser les battages '

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

Cependanc la siÈuation observée en 1.987-I988 souligne I' imPor-
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Eance de ces probrèmes de carendrier. Nous les envisagerons sous

plusieurs angles: à -Eravers 
une analyse globale comParant les iginé-

raj.res définis ci-dessus, selon les groupemenËs eE les exploitaÊions'

seronc pris en compt,: les incervalles entre chaque opération eÈ leurs

durées resPecÈives '

Z.L Analvse globale

Les Problèmes de calendrier eE

récolte et, post-récclte sont spécifiques
oorr" privilégié ceEËe - 

échelle dans

(t"u .Ti.z, Fig.lr - t et lI ' 2) '

2.L.1 Thiago

Les récolces qrlt débucé à Thiago ent're le 20 eC le 22 novembre

selon res groupemenÈs. compce Èenu des dates de semis (mi-juillet) '
elles sonÈ relativement tardives et sans grande différence entre les

variécés de cycle court (IIG) et moyen (iaya): L" maturité physiolo-

gique de I,IKP devait ainsi êcre tâtg"t"ttl dépassée' De plus les

paysans nf ont Pas profité de sa précocité pour étaler les traval'xK ec

surtouÈ disposei de paddy plus tôt'

Globalement, les récoltes sréralent tout au plus sur trois

seuaines. La faiblesr;e des superfi"i;; cultivées par attributaire' de

o,3B à 2,67 ha (rnoyenn" , 
- - 

ô,8 ' 
ha) , êË Ia mobilj'sation de la main

droeuvre familiale di.sponible expliquent cette relative rapidité: en

moyenne ehaque parcelle a été récoltée en deuX jours' 
.

Les battages sontr également effectuées rapidement "l]t 
une même

sole, à raisJn dtune ieui à une journée Par parcelle' Ils PeuvenË

cepend,ant s I étaler sur ulle pér j-ode beaucoup plus lonque selon les

grouPement'S: de ro jours Sur le groupement H à 45 jours sur le

groupemenË G, alorl; que notre échantifton ne balaye pas Itensemble des

i"t".tt"" cultivées Par grouPement '

la nature des ltinéraires de

à chaque village: aussi avons

la pté".tttacion des résultats

t'lais écoulÇ -!roi9-Bois et deni gntre le
4 - r ^ s-s- raa ,.qrr,o'o"Gârs), soit pratiquemeûfael-.ffiffi soit pratiquemenc

auranÈ que Trocc.,parion-ffi- parc"ffi"r Ï. :"llÏ1".l l"lullil"!"lll
:i:i::r:T""=:::i::r"ïit"tremenc au rerard pris dans re dénarrage des

bat,tages, effectué e1r moyenne deux mois' êÈ parfois jusqurà trois

mois, aPrès la mise en meule'

Plusieurs éléments ont j oué séparément -oÏ--1t^..":::::: -::i:.*pri;i::'"::: :::ï:ï:: ii"n'ii" :";.^::::':^:" :ï::":ïoî:ï'i'.:ill:
;:i::-::' n::=.""'::;::;à"", sacs er baches non disponibres à remps '

--^-r à tfÉwidence oue
:il::.:: ul"Ëll;;i'".=0.r*,"= dir':rses. rls non.rent à l'évidence que

1 a mi ce eïl oeuvre de certai-fupEures de gaz-oLL çL t :^^: ,- -ico le certai-
I,ef f icacicé du barcage mécaniqé suppgse la-Ti:g 9r...99uYr9-9=--=:::;-t'"rti"1:l!!_lt=:lMli 

t j"=-'"^-* --"--- - 6il;iltI e*tcion avisée
nes condirions macerrerreEGinciÈEgg',lttt::- inrÉrâr Der raDDorEde son intêreC Pa
du calendrieffin.sl"oi@ueaucoup de tol

^! ^J11ârrre nlrrS
ere r raPPort

iï_"i::iïilil; "il:":ii:,:',i::- ii*"oa. par anreurs prus élevé (cr

rr.3.2)
ie la -acline accroig--la dépeniaTle
Dement eË ",t@: 

c'escEnfin la estion co$esÈive
de lrindividu r rapport eg-€rou
it "" phénomène général à Thiago @ reviendrons'

I
t
I

Ces différencs impondérables ont concrainE 7O7' des aCtributaires

suivis à "fr..t.r"t 
a": p.Élè'r"Btnçs à9 pa4dv sur les meules dans

l r at.Èente du bactage p#"otttt"t disposant de
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Calendrier des opérations C: battage par village
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Thi ago

Diauar

EN
\

r'éco Ite Jaya

battage Jaya

Tableau II.2

Dates ôe début et fin des récoltes et battages

Récolte IKP Battage IKP RécoI te Jaya

OFOFDF

sole t

sole ?

sole 2

poIyc.

Gpt G

Gpt H

sole I Gpt J

l,lB : arrivée de I a rnoissonneuse-batteuce (??- t2)

ps façons culturales de la contre saison chaude (6-03)

sl

2.0iavar

1
PS

Légende:

t] récolte

N battase

IKP

IKP

Battage Jaya

OF

22-Lr 2-12

21-lr 23-03

lt-01 24-01 20- tt t5- 12

10- t2 25-03 4-r2 2 1- 01

16-01 3-03

8-0r 23-03

S

ng

I uI

:

tr
N
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revenus non agricoles réguliers (salariés à la SAED eE
peu concernés par des problèures de soudure alimentaire
n t ont pas utilj.sé ceËte solucion. c t es È également le
femtne attribuÈaire de not,re échantillon.

2. L.2 Diawar

22

Ia CSS) eÈ donc
ou financière,

cas de la seule

Ann.2 et Tab. II.3) compte tenu de
la super-licie cult,ivée.

À Diawar conme à Thiago, nais pour des raj.sons dif f érenges, les
chanÈiers de récolte et battage se caractéri.senÈ par leur étalement
sur une longue période: quatre mois au total, du 20 novembre au ZO
mars.

Ltanalyse du calendrier en fonction des superficies Èravaillées
(Ann.3) eÈ globalement, donne les résultats suivants:

. la réçolte s | étalg--_du 20 ngve:nbre au 20 j anvier, avec un décalage
marqué enËre lt IKP et la Jaya, d. tr orare ae 3 semaj.nes. Ceci
recouPe les différences observées en staËion quanE aux longueurs de
cycle. Au vu des semis, effectués entre le 5 et 10 août, il apparait
que les premières parcelles ont sans doute été récoltées à la
mâturité physiologique. 11 en va diff éreunent des d,ernières.

cet étaleuent rait difficilemenr comDressible en récolte manuelle
pour 1a plupart
1a rnain dtoeuvre

des exploitations
disponible et de

. la moissonneuse-batteuse

I
I
t
I
I
I
I
t
I
I
I

a été de peu dtutilité sur ltaménaqemenË
SAED du f ait de son arri.vée rardive. e fa-f
touËes les parcelles en IKP et la najorité des superficies en Jaya
étaient en effet déjà récoltées. Ses pannes fréquentes ont par
ailleurs dirqinué notablemenr son intérêt

les-lattages ont éçé réalisés_ pTincipalemenr entre le 8 févrler et
le 25 mars, avec Èrès peu de différence
exploi-taËions sur les quinze suivies ont batËu ITIKP à la suite de
la récolte

âtées entre le 15 janvier,
fin de la plupart des . récoltes, et le

-

battages. En moyenne il stesc ainsi écoulé plus <ie deux uois par
sous-Parcelle entre la mise en meule et le début des battages.
Ces recards suppléroentaires sont essenËiellement dus à Itarri''rée
tardive de la mai.n d t oeuvre temporaire, d t abord retenue dans sa
région d'origine par Itabondance des récoltes de mil eE arachide,
puis dissuadés par les premières offres salariales des paysans (cf
supra) .

8Il . des exploiçations onc effecruées des prélè.,'emenrs répérés de
paddv encre la récolte ec le battage (Ann.2). Les quanri.tés ain.si
obtenues sont généralemenE descinées à une consortrnaÈion ou venÈe
rapides. E1les peuvent sortir des estimaÈions de production effec-
tuées Par les peysans mais doivent inEervenir dans 1févalrration des
rendements.

2.2 Quelques facteurs de diversité

A Ëravers 1'analyse globale des calendriers de récolte et posc-
récolte sonÈ apparus les problèmes majeurs auxquels onË écé confronrés
les Paysans duranÈ cette campagne. Néanmoins les slcuations sont
variables dans un même . village: la prise en compËe de leur diversiÈé
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permeÈ de prolonger Itanalyse.

Deux facEeurs explicatifs nous
quoique d I importance variable .selon
producteurs eË ltexploicaclon. Alnsi le
cient une grande place à Thlago du fait
de ltaménagemenÈ, alors qutà Dlawar la
caille des 1oÈs attribrrés lalssenc
;)aysans. Dans ce cas les réponses aux
menc en 1987 peuvent varier selon les
irroduction.

sont apparus prépondérants,
les sites: le groupemenÈ de
fonctionnement des groupements
mâme de la concepÈion initlale
structure du périnècre et la

une plus large aut?nomie aux
contraintes obser:vées globale-
caractéristiques des système de

2.2.1 Le groupement

A Thiago les groupeûents jouent un rôle fondamental dans Les
prises de décisions technico-économiques (T0URE, 1988): choix des
soles cultivées par campagne, variété utilisée et dates de seuis,
Eours dreau, dates de récolte et baËtage, tour de battage, relèvent de
leurs prérogatives. Pour Itessentiel ltiniciative individuelle se
réduit à la fertilisation et au désherbage. 

:

Ainsi le déuarrage des récoltes ntest pas neutre mais reflète le
choix des groupements auquel tout attributaire doit se soumettre
quelquesoit le degré de naturité de sa parcelie. Une certaine uni.for-
roité entre groupements apparait à travers les obser:rrations cl.e 1987:
elle permet dtévi.t,er une trop forte pression des oiseaux sur une
par:ie de lraménagement.

. Nous avons dtailleurs obsenré visuellement 1a réalité de cette
conurainte sur les soles 1 et 2 du groupement G dont la situation
spécifique est un bon exemple du poids des groupements sur le dérou-
lement des récoltes:

. 1e drainage de cette zone est pratiquement nul car la station
dfexhaure est non fonctionnelle (transfert des pompes pour
1t'irrigation) , entrainant I t engorgemenÈ du drain principal dans
sa partie terminale toute proche.

. er1 l t absence de solution rapide les parcelles pânrenues à
nâturité ntont pu être vidangées suffisamment tô8.

. la saturation hydrique du milieu a favorisé la verse et la
regermination de Ia production sur pied.

. les récoltes onc été reÈardées, les paysans les plus touchés
recherchant des solutions individuelles (drai.nage à lraide de
petites pùmpes de reorise).

De mâme la variabilité des daces
Itaucre craduit leur efficacité relative
(dlsponibilité des sacs fournis par le
réserves en gaz-oil) ec du matériel
nelles disponibles).

de battage dtun groupement à
en Èerme de gesÈion des fonds
groupemenc à ses adhérencs,

(nombre de baEteuses fonction-

De ce point de vue 1987 a été relativemenË homogène dans la
nédiocrité. Seule la sole I du groupement G a souffert dtun retard
suppléurenÈaire inpuuable à une panne de machine. A Itorigine de cette
situation la dégradation globale du fonctionnement économique des
groupements de Thiago, déjà soulignée par ailleurs (BARRIER, 1986.
SAED, 1987).
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A Diawar les deux sections villageoises, composée chacune de

Èrois à quaEre flroupemenËs, onE un rôle beaucoup plus effacé dans

l, organlsatlon <les récoltes et bactages. Leur lnter:ventlon s t estr

linitée en f987 à la fourniÈure des sacs au:K Paysans, puJ's à la
colrecte et, la pesée du paddy vendu à la SAED. cette slruation
pourraiÈ rapide',nent évoluer à la suite des problèmes rencontrés duranÈ

ceEte camPagne.

2.2.2 Lr exPlrlitation

L I analyse d,es résultats du tableau II. 3 vient conf irmer les

remarques aaj a f aites. A Thiago s t obserr,te un double phénornène:

. les récoltes et battages, pris séparéurent' sonE concentrés dans

le temps rnai's la situation esÈ très variable dtune exploitation
à l t autre.

. la durée totale des opérations est relativemenÈ lnportante
(deux mois eE deni) mais Peu variable entre exploitation'

Cette siÈrration Èient essentielleroenÈ à la siÈuation foncière des

exploitaÈions 3 en règ1e générale 1t étalgrnenE d99 rÉco-lt9q et battages

dépend de 1a_di=o-.rsi6n ,.des. @loitation entre les
qrouDemencs. t t unj-té ae cas extrême ' avec

à;;iZ, ." sur deux groupe'ents, G et II' et deux soles par grouPe-

ment (Ann .z). par contie ra superficie totale cultivée corrne la
prod,uction récoltée renËIenÈ Peu en comPte car elles sont' le plus

souvenÈ faiblet; . .

D,un point de vue général cette dispersion est recherchée par les
paysaus, "'est 

en effet un facteur importanÈ de réparCi'tlon des

risques. ElIe se justifie dtauÈant plus que les grouPemenËs, depuis

leur créatj.cn, nlont pas tous été à la hauteur de leurs prérogatives-
Le mode d r attribution des Èerres à I I origine la rendait, théoriqueEenÈ

impossible: Itanalyse des situations foncières cas Par cas utoncle au

contraire qu t el1c iend à ,ievenir la règle (TOURE, 1988) , conf imant à

posgeriori 1'une d,es stratégies fondàroentales des Paysans de Thiago

torr" aj-lleurs: la nin!4isation des risgues

A Diawar la situati-on diffère de

l t étalet"ttt pttts important des récoltes
Thiago en Première analYse Par
et battages eË I'hétérogénéité

situations tndividuelles ' Maisplus faible, quoique marquée, des

ltorigine de ceEte diversité est t'out

La d,urée des récoltes varie essenEiellemenC avec la production

tocale de paddy (fig.Il.3): pour ûne mêoe quanÈ'ité récoltée les

dtfférences engre e:<ploitations sont irnputabies à la main dtoeuvre

faniliale ai"porrible. Ltirrflrrence de la moissonneuse-bat'teuse a écé en

ef f et lfulitée Par son arrivée tard,ive ' Deux cas Particuliers sonÈ à

noEer:

le responsable de ItexploiÈation n"307 a concentré ses récolges sur

d,eux j ours en bénéf iclanC du double appoint de la moissonneuse-

batteuse, donC il esÈ actionnaire, êÈ de uain dtoeuvre extérieure
porrr la récolte ,oanuelle. Ce Paysan est ParÈicullèrenent dynamique

àa possède son propre aménaget.t c de LZ ha, sur lequel le recours au

salâriat fut systématique en I987 '

auËre.
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Tableau II.3

EtalemenÈ des récolt'es eE battages

Dl.awar

batt. ens.

i

par exploitaÈion

Ttriago

réc. batt. ells.rgc.

moyenne

gv

l.
mLnl-

maxi

(j our)

(7")

(5 our)

( j our)

45

54

r5

L23

58

47

T7

L24

102

16

77

LZ4

I
83

z

24

l6

1r5

I

4Z

77

22

56

104

Figure II ' 3

Etafement des récoltes et battages
pioà".tio" de paddy- Par exploitation

(Diawar)
et

Producti on tota le

ï
Producti on totale

Etalenent Récoltes

!{o is sonne us e-bat teus e

Etalenent battages
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Lr écalement des. b?ttagqs ?i t.P
claire avec Ia production recortee'

, i iiTcr-^-5^À.
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i

à l,opposé sur r,exproitation n"3rr, res récolces se son. terminées

le 24 mars upia" un i'Èrou" de deux mois' Cet.e uniÈé de productlon

est Èrès déficiEaire "r, 
mnrin dtoeuvre (une fenne seulemenÈ); le

sarisse,oen. de la parcelre et sa faibre production ont dissuadé le

responsable de la moissonneuse-batteuse dty revenir après une

première tenÈative'

résente r confre aucune liaison
Quacre situaci.ons se renconErentt

;vec deui stratégies différentes:

â.stracégieI:ssprocurerraF'ide'Ûtj?ntduPaddv

Les prélèvements de paddy sur les meules onÈ généralement Pour

f onction de couvrir res besoins vivriers du moment - r'rais cerËains

besoins monétaires Peuvent se faire Pressants-eË nécessiter une plus

grande quantité de ElJ:z. C 
t est pàurquoi la plupart des Paysans

cherchent à battre en avance une p"rai. de leur production. Troi-s

sorutions ont été "dopté"s 
en lggi qui touÈes se caract,érisent par

un étalement lmportanC des baËtages' scindés en deux periodes:

al. battage nanuel-d9 I'IK3: :s,ur les quinze exploitaÈions suivies

d,ouze ont crrltiîa-î minimum d,eux variétés' le plus souven't'

Jaya et II(I). Ce choix Permet de minimiser les risques climati-
ques, dfétaler les récoltes eË de fournir une production

Précoce de PaddY'

Tous les Paysans onÈ effectivement récolté ItIKP avant la Jaya

uaisseuls4d|entreeuxl'ontbattudanslafoulée(301'
302,314,315).CesexploitationsontPuseProcureràtantla
maind'oeuvrenécessaireravant'quelesproblèmesde'salai'res
ne soienÈ Posés'

a2. battage nanuel de la Jryg: ctest une variante de la situation
..L' 

Ëffipuyanr sur re bartage précoce d'une petite

parcelle d,e j "y", 
indépendante de La parcelle principale ' Dans

ce cas les opérations sont plus tar<iives qu9 précédernrnenË uais

SupposenE également de tto,rl.'ât de la main d t oeuvre quand e11e

nrétaitpasréellementdisponibleauvillage.

a3

Deux exploitat,ions onÈ oPté Pour cette solution: 3L2 en PartLe

eE 3f3. Sur ceÈre dernièrà, le battage a é.: assuré Par la nain

d,oeuvre familiale. Ce phénomène ""i 
rare à Diawar eÈ signifl-

catif . des problèmes alxqrrels se sonÈ trouvés confrontés

certains PaYSans. .

utilisation de la moissonneuse-bacteuse: Pour
t cie

décembre, Èout erl accélerant les récoltes'
iapiderneàt une producÈion mobilisable' cê que

d'oeuvre extérieure rendait Pour cerÈains

illusoire -

ContrairemenË aux cas
tardi-vemenË récoltées
baEcues. Ctest aussi
plus réduit-

si-< exPloitations
la machine fin

a permis dtobcenir
lrabsence de main
de Plus en Plus

aleta2lessous-Parcelleslesplus
se sonË retrouvées ainsi les preurières

po,riqrroi l'étalement des battages y esÈ

La répartiEion des exploit,aEions enEre ces différenEes sÈraÈégies

relèvenc de facteurs.économiques eE, sociaux. Ainsi ÈouËes les exploi-
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Èations suivies aPParencées
moissonneuse-batËeuse ; elles
priorité de Passage mais le
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à l'uniré de production 307 ont uÈilisé la
onË sans doute bénéf icié dtune'certaLne

carif normal leur a écé appliquées'

post récolte choisi, les
p1âce préPondérante dans le
Thiago corrure à Diawar la

pendant un à t'rois mois avanc

La mobilisatr.on précoce de la main d r oeuvre salariée relève par

contre de choix économiques: certain Paysans ont en effet accePté de

rétribuer les sourgas 4ooF par sac battu, quand la najorLté drentre

eux refusait de dépasser 3OOF. Les mêmes ont estimé dissuasif le coûc

de la récolte nécànj.sée mais J-a producÈian déj à engrangée eE leurs

activités annexes (décortiquage' transPort) Ies libéraienC en Partie
des conÈraintes de calendrier'

b. SEratégie 2: concenÈrer les battages

PluCôt qu'une stratégie faudraiÈ-il sans douCe parler dans ce cas

d t une corlséquence ' des contraintes de main d' 
t oeuvre rencont'rées '

auxquelles certains Paysans ntonÈ Pas Su ou voulu répondre' Car si' Ies

battages sont effectivement concentrés sur f5 à 30 jours lls ont

toujours été effectués tardivemenÈ: entre le 10 février et L7 mars'

Quatreexploitationssetrouventd,anscettesiÈuation.Pourdeux
d,renrre-elIes (3Og et, 306) le chef d'exploiEation possède une activité

arrnexe (menuisier et chauffeur de t"*i), 1es superficles dont elles

disposenr sont plus faibles (1,75 et 1,84ha) et situées sur un

aménagement où ra moissonneuse-batteuse nta pas travaillé- Dtailleurs

son "oût 
leur apparaissait prohibitif'

Lesdeuxautres(3oset316)ontconnudesperturbationsmajeures
en cours de camPagne agricole, avec le décès de leur responsable' Les

problèmes de succession ont sans d,oute perturbé les mécanismes de

prise de décision, et ne!3nrmêrt le choix du tyPe de récolte' Elles ont

assurées la soudure alimentaire avec de.s prélèvements maj's aucune

initiativenefutprisequipouvaitÈour:heràlamobilisationdela
production PrinciPale'

2.3 Conclusion

Quelque soit I'itinéraire de récolte
problèmes de calendrier ont tenu une

déroulement de la camPagne 1987-1988: à

productioir est restée sur les parcelles
dtêtre battue -

Les situations observées ont souligné la dépgndanqe {es 'pro4uc-
reurs à r,égard a. t""r",ri" "*ogar,.r 

a-r",tl@*" 9" qtolY"tiot'
}1aind',oe..rvreetmaÈèriepourdesraisonsdiverses
on. conÈraints res paysans à rrattente eÈ monÈré rfabsence de so'r-

plesse de ces systèmàs de culture face à des imprévus de ce ÈyPe

Première conséquence les stratéeies variÉcales ig:gul*!i sglvies

onÈ montré leurs limite;t les r c affectés les

variérés de cycle court Tf 'égal d,es auÈres, leui enlevanË du même

coup une bonne parÈ de reur incérat. 0n en aÈËendra donc peu dramélio-

raÈions du calend,rier cultural si le problème du batÈage ntesÈ Pas

résolu.

A partir de ce consE,aÈ la réflexion peuE stélargir sur plusleurs

plans: Ia réussite de la double culture, le coûc des opérations ' la

qualité du grain produig en vue de Sa transformaËion' êÈ sur un plan

méthodologique 1'évaluation des rendemenEs à la Parcelle'
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3. Conséguences et problémptiques

3. I La réussice de Ia double culture

La double culture rj-z-rj,z se
campagnes agricoles: la saison
variétés actuel'l enenË cultivées
problèmes d'allongement de cycle
des consourmaEions en eau.
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dans le <ielta sur deux
eÈ Ithivernage. Avec les
sèche froide pose des

productivicé compËe tenu

praÈique
sèche chaude

la saison
ec de faible

I

Pour cetÈe succession
suivant:

daËe de semis

.date de récolte

JAI.{IN ( 1986) propose

saison chaude

15 au 30 février

15 au 30 juin

le calendrier opÈimal

hivernage

I arr 15 jui.llet

I au 15 novembre

I
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I
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Les conÈrainËes de calendrier se posent donc entre la récolt,e du ri.z
de saison chaude et la mise en place du rj,z dthivernage: dans un délai
très court la production doit être évacuée de la parcelle, les facons
culturales et la mise en eau effectuées. Ceci suppose de la main
dtoeuvre ou du roatériel (batteuses et tracteurs) disponibles à Ëemps
et un resserrement extrâme des travaux.

En 1988 une partie de l'aménagement SAED de Diawar a été nis en
culture pour la campagne de saison chaude. Ltétalement important des
récoltes et battages <ie la campaqne précédente a provoqué un goulot
dtétranglemenc imprévu dont les conséquences vonE se faire sentir sur
1es deux cultures suivant,es: saison chaude mais également hivernage
1988.

a. mise en place du riz de saison chaude 19BB

Les façons culturales ont été effectuées par la SAED 1e 6 mars.
Cette date Èardive ntest pas imputable aux paysans. Mais réaliser les
préparations du sol la première quinzaine de février courme ItauraiË
voulu une conduite opËimale de la double culture, é':ait impossible: à

cettc date la najorité des parcelles.nrétaient pas libérées (Ann.2).

Dtailleurs, uiême tardif, le déroulement des opérations a été
freiné par lrexistence de parcelles encore non bactues (f:-g.II.l). Les
ÈracEeurs onE du parfois travaillés auEour des meules et certaines
sous-parcelles.ont été mises en eau alors que la producEion des
parties voisines ntétait pas encore évacuée.

Ce chevauchemenc des deux campagnes a égalemenc posé un problème
de gestion foncière de lraménagemenË. LtavancemenË des batÈages
excluait la mise en culEure de I'ensemble des parcelles, mais la
plupart des paysans se disaient incéressés par cetÈe deuxième camPa-
gne. Deux solutions stoffraient alors:

. regrouper les parcelles culÈivées. Ceci limitait la longueur de
charge ec réduisait les Problè-

mes liés à une évacuaÈion tardive des producÈions. Par conÈre
cette solucion supposait des prêts fonciers enÈre Paysans ' sur
ceËEe campagne mais également la suivanËe en cas d'téchec de la
double culture
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conserver la strucÈure des attribuÈLons foncières. Les consom-

"trc 
accrues mais les Èensions sociales

Eoujours possibles avec des échanges fonciers ÈeEPoraLres sonE

écartées.

Les deux soluÈions onÈ été mises
cholsissant celle qui corresPondait le
ne sonÈ Pas sans imPortance Pour
sui'lanÈe.

en praEique, chaque grouPenenÈ
mieux à sa situation. Ces cholx
la mise en place de la camPagne

b. nise en place du riz dfhivernage 1988

Actuellemenr se prépare la mj-se en place du rLz d'hivernage 1988'

Certains problèrnes apparaissenÈ dont certains onÈ Pour ori'gine le
déroulernent Particulier des battages de lfhivernage précédent'

Globalement 1" retard iniÈial du rLz de saison chaude stesE
accentué avec les tempéraËures Peu élevées de mars à mai, 9ui ont
allongé le cycle de IKP. Les récoltes sont prévues Pour Ia deuxième

quinzàine d; juillet, alors que les parcelles non cultivées seront'

mises en eau dè; le to juitlet. ce décalage pourrait staccentuer avec

le battage dont les modalités sont encore lnprécises- 11 va avoir des

répercussions diverses selon la solution foncière -choisie, mai's qui
toutes soulignent la rigidité de concePtion -€s- anénagetents et lff
mauvaige adaPtation à 1a double culture'

.)ans le premier cas les Paysans donc ltensemble de la parcelle
est actuelle'ent culuivé, d.evronÈ négocier avec leurs ttlocaÈairestt la
rétroc.ession dtune partie de leurs lots stils veulenÈ bénéficie.r des

seuis précoces. gutre des confli-ts toujours Possibles' cette nou'rel1e

répartition foncière, parce que temporaire, pourrait favoriser urr

certain lai.sser-arler dans ra gestion technique des parcelles (ferti-
lisaCion et luËte conÈre les advenÈices notanment)'

Dans le secon<i cas le problème est dtordre individuel eË variable
selon les s j.tuati.ons. Les Paysans ayant cultivé une f aible ou une

forte partie d,e leur sole en saison chaude serontr Pour des raisons
différentes, p€u gênés. Les preoiers PourronË semer dès ni-iuillet la
maieure partie de leur parcelle; les seconds réaliseront au ccnEraire
des semis principalement tardifs, duranc la première quinzaiue dtitoût
qui était 3usqu'ici la période habituelle de semis à Diawar'

Les paysans dans une situation intermédiaire seront Par contre
gênés pa; I t absence d t accès direct aux sous-Parcelles ' Selon la
position des unités cultivées en saison chaude les façons culturales
or- l,évacuation des productions poseronÈ problème (cf schéma Z)'

Une anal-yse ulrérieure de la double culËure prendra en comPEe ces

Crois campagnes successives. Les observaÈions disponibles l[ollËrenE '
s,il en était ,.encore besoin, la sensibilité de cecte Pratique à

1'étalemenÈ des récolCes eE battages et les effets cumulatifs dtun

gouloc d'écranglement à un EomenÈ donné. Elles soulignenÈ,égalemenÈ la
souplesse néceisaire à la fois dans la concePÈion des aménagegents eÈ

le cholx des mises en culture quand des conÈrainEes imprévues apPa-

raissenÈ. Des soluÈions doivenc êire mises au point dans ce sens (cf
infra) .
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3.2 Analyse des coûcs

3.2.1 Cgmp?raison des différents itj.néraires de récolte er post-
réco1 ce

On trouvera au tableau II.4 le détall des coûts par poste eÈ
itinéraire de récolte posc récolte selon deux modes de calcul: en
Proport,ion ,le la production craitée ec en F/ha svec pour base le
rendemenE moyen obËenu dans chaque village.

Globalement le coût de ces opéracions est élevé et dépasse uôme
lecoûtdelaredevanceeneau'Pourtantconsidéréeco@
@ægnà". Crest pourquoi ra réducrion de ces
charges doit deveni.r un objectif prioritaire dans la recherche de
solutions aux problèrnes techniques précédemment décrits. Ceci suppose
r:ne analyse économique fine à la fois des procédés mécanisés actuels,
et de ceux qui seraient testés et proposés.

L'analyse comparée des différents j.tinéraires observés monÈre que
le battage nécanisé tel qutil se pratique à Thiago est au total le
plus coûÈeux. Ceci tienÈ drabord à ltimportance du glanage, mais
également à I t apparition du poste ttaumortissement'r absenÈ ailleurs:
1'augmentation résultante des coûts s'élève à 4rZZ de la production
battue.

Notons toutefois qutà Thiago la disparité des modalités de
paiemenÈ entre groupements et la complexité des procédures suivies ne
facilitent pas lranalyse. On retiendra néanmoins que le passage à la
mécanisation :n ,gestion paysanne ne prés.ente pas forcément pour

-

1'adhérent une amélioraÈion de sa situation te"hgique "t économi-gg.

" "att t*aio" en entrepr j.se est
également très onéreuse mais présente ItavanÈage économique dtéliminer
tous 1es post,es intermédiaires: a mortissement bien sûr, mais égale-
ment vannage et glanage. Ceci se fait au détriment des fetryttss qui
voient ces sources de revenus disparaitre. Sans doute pourront-elles
dans certains cas utiliser le temps ainsj. dégagé pour d'autres
activités, maraÎchage notaument, mais cette évolution reste à confir-
mer.

Lritinéraire intermédiaire (moissonneuse-batteuse à poste fixe)
est globale.ment le moins ccûteux puisqrre la récolte ne coûte ri.enr euê
vannage et glanage sonc supprimés. Bien quril ne soic qutun pis-aller
ce cas représence la situation technico-économique optimale, avec un
matériel donnairc un produit propre et limitant les pertes diverses par
égrenage. Lrobjectif serait dtarriver à des résuluats cechniques
analogues avec des batteuses, puis de déterminer plus précisémenc les
prix de revienË en gestlon paysanrre eË en enEreprise.

Avec le recours systémacique à la main d toeuvre extérieure
lticinéraire manuel, malgré sa sirnplicité, revienË finalemenc cher.
Les cotts paraissenc qui plus esc incompressible car la somme de
Èravail demandée esÈ incompatible avec Ie potentiel de main dtoeuvre
de la plupart des exploitaÈions eÈ,

opéraEions.
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la nécessité de resserrer les
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Tableau II.4

Analyse comparée des coûts de récolte eÈ post-récolte

Iclnéraire
manuel semi-nécanisé mécanisé

batteuse moiss.bact.

I. Z productlon

Récolte

Battage fcmt
aunt

total

Vannage

Tota1 I

Transport

Glanage

Total généra1

u:t

6r5

2'7

912

l'5
2rO

LZ 
',7

8'6
217

11 ,3

3'0

14,3

3'0

11 ,7

29,o

10,0

1O, O

10, O

1'5

11' 5

10, O

lo,0

10r0

20, o

l'5

2I,5

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

2. F/ha

Rendement (T/ha)

Total I

Total général

6r2

48 484

56 92.9

3'5

42 542

86 275

6r2

52 700

60 605

- 612

105 400

lr3 305

Schérna

Structur: des par ce I I es et do ubl e cu I ture
sur lranénagerent SAt0 de DIAtIAR (cas extrâne)

.alt
IJ
(,
ao

'tt

at

tn

è

((t
CL

(J
c

CL

€
.!

o

A : sous-parcel Ies cult ivables en hivernage (accès
pour I'offset) rais dont le secis avant la récolte
de I va gêner I tévacuation de ces productions.
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de B. Seris possible sans travail du sol' conle
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3.2.2 Un problème générai: Itensachage

Ùlises à part les petltes quan;it'js de paddy lnnédiatenent
consommées, la produetion est entlèremenÈ ensachée pour être stockée
dans les greniers paysans ou vendue à la SAED. Celle-cl prend en
charge le coût des sacs rnais deuande aux producteurs de se procurer
les embailages. A thiago couune à Diaçrar les organisations paysannes
(respectivemenÈ les groupements et les sections villageoises) dJ.rlgenc
cette opération parallèlement à la pesée du ttz vendu et à la redis-
trlbuÈlon des sommes versées par la SAEJ.

Sur le plan technique le conditionnement en sac rnanque de
souplesse, particulièreuenÈ lorsque les producÈions sont élevées. Pour
le paysan i1 représenÈe une soûme de travail supplémenËairer pouE la
SAED et les groupemenÈp de nombreuses manipulat,ions entre ltaire de
stockage et le carreau de la rizerie (schérna 3). 11 est par ailleurs
peu adapté à la récolte mécanisée (cf supra). Enfin les ruptures
dtapprovisionnemenÈ enËre rizerie et village peuvent ralentir les
chantiers de battage ou coutraj.ndre les paysans au stockage du paddy à
I I air libre arrant son enlèvement.

Sur le plan économique le problème est différent pour les
groupeuents et la SAED. Les premiers peuvent espérer tj-rer un bénéfice
du processus en augmentant la rotation des sacs disponibles. Pour la
SAED ce mode de conditionnenent représente une dépense importante
compte-tenu de la ristourne versée (f810F par tonne livrée). Le bilan
effectué par secÈion villageoise à Diawar illustre bien cette situa-
tion (Tab.II.5).

Néanmoins ces résultats sont susceptibles de nodif icati.ons
rapides au détriment des groupements. Tout dtabord les rizeries
évoluant vers une plus grande autonomie, seront tentées de réduire la
ristourne. Ensuite le resserr€rD,ent j.névitable des récoltes-battages
nécessiÈera, pour une uême producÈion, lrachat dtun plus grand nombre
de sacs, donË les roËations seront moins nombreuses: la rentabilité du
processus sten trouvera dininuée dtautant pour les groupements.

Crest pourquoi des soluÈions alternatives doivent être envisagées
dès BainÈenant, qui prennent en compte l,rs contraintes et objectifs
des deux parties (cf infra). Ce dialogue entre rizeries et producteurs
doit également s'engager sur la qualité du paddy livré.
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3.3 La qualité du paddy

Dans le delta une grande partie de la production de paddy est
commercialisée -pour être Eransformée Lnd.rstriellemenc en rLz b1anc.
Cette i.ncégraËlon des paysans à une filière agro-alimentalre suppose
de part eÈ dtautre des concraintes eÈ des besoins encore mal pris en
compte, coûrme en témoigne 1e prlx dtachat uniforme et fixé à 85 F/kg.
Là encore ta situation va sans doute évoluer rapidement avec la
libéralisation de la courmerciallsatlon, touE en restanË Èributaire de
1a politique menée en natlère de prix au consonmateur.

Ltanalyse des procédés de transfornation, gutils soient indus-
triels ou artisanaux, ne renEre pas dans le charnp de cette étude.
Néanmoins nous pouvons avancer quelques remarques à partir des
observations effectuées sur les humidités du grain.

L'humidité siandard du paddy est de L4Z: elle sert de base au
paiement des producteurs et satisfait aux conditions de transforna-
tion. Les mesures effectuées à la récolte et au battage montrenË que
(Fis.II.4):

à Thiago cornrne à D j.awar I t humidité moyenne lors de la mise en
meule est tout juste supéri.eure à L47.. Mais près de 4O7 des
parcelles présentenÈ Céjà une hurnidité inférieure à la valeur
standard. Or dtaprès certains auteurs le ri-z atteint sa
mâturité physiologique entre l8Z et '.1.O7" d t humidité (NANGJU et
DE DATTA, L97O. DURR, 1984). Dans la grande majorité des cas le
paddy est donc récolté bien au delà de ce sÈade.

au moment du battage (donc pratlquement de la pesée) Ithurnidité
du grain a baissé de Z à 3 points et n'esc plus que de 10 à
LZZ. Du fait des délais de stockage el1e ne sera plus souvent
que de I à LO?" lors de sa transformation en r|z blanc

Cette situation a plusieurs conséquences. Tout dtabord la
roduction des DaYSans est en règ1e générale sous-payée puisqutaucune

mesure dfhumidité, eË donc aucune rectification' nrest faite à

I I arrivée du paddy à la
ent,raine donc un nanque

rizerie. Lrétalement des récoltes eÈ battages
à gagner direct poL: les producteurs.

Mais pour la rizerie cette d,essicaËion excessive du grai-g
a,rgr".rt" 1" tarr* de bris,rrffi
passent dans le son. Par ailleurs le grain mûr laissé trop longtemps
sur pied connaiÈ des alternances de dessication-humectation avec les
variations hygroroétriques de la journée (rosée abondante ie nacin). Un

réseau de fâlures se crée peu à peu qui, lors du décortiquage '
favorise La cassure du grain et augmentenÈ d'une manière générale la
surf ace poli-e et donc les pertes d t albumen (PICAR-D, coûlmunication
personnelle).

Au total 1; processus de transformation voic son rendemenc
technique diminuer: il est de Itordre de 677" accuellemenr soit un prix
d. r."i""È d" riz blanc hors coûts de transformaÈion égal à LZ7 F/kg-
Avec un prix de vente F/kg la filière de
Èransfor-mation ne peut donc être économiquement rentable: son anélio-
raÈion passe notamment par une concertaËion enÈre producteurs eE

ÈransformaÈeurs .
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3.4 L'évaluation des rendements

L I analyse des Eechni-ques de récolte eE post-réco1ce met enévidence 1'exlsËence de flux multiples de paddy pendant ceËte période:
prélèvemenËs, donsr paiemenÈ de la main dtoeuvre, glanage d,es fonds demeuler r€présentenE autant de quancités qui tti"r,tràr,c pas dans laproduction ensachée. 0r celle-ci forme la base du rend,emenc prls en
comP:e Par 1'attributaire <ie Ia parcel1e, celle qutil gèrera directe-
menÈ' avec laquelle il paiera ses charges de culture, couvrira ses
besoins vivriers eË dégagera un éventuel surplus.

Parallèlement il est possible par échanrillonnage drévaluer le
rendemenË Physique de la parcelle. Ceci pose des problèrnes néchodolo-
giques: taille de ltéchantillon, mode dtéchantillonnâge, eÈc...r. mais
PermeE de mesurer 1técart entre ces valeurs et la prod,uction effecti-
vement revenue- .à Itattributaire: 1e déroulement d.es opéraÈions de
récolte e E oos t-récolte norrs ,-;trécolte e t pos t:récolte nous aruÈn

-_-
agronomique (rendement au champ

roduction réellement gérée) des parceUes.

Les mesures faites en L987 perrtrettent cette analyse eË y ajouÈent
une description de lthétérogénéité des rendements physiques sur un
même aurénagement. Ces résultats font ltobjet de la derniâre partie.

4. conc:lusion: améliorer les opératiqlrs de récolte et st-récolte

Quelle que soit sa représentativité la campagne d'hivernage L1BT-
f988 a montré à travers les problèmes vécus de calendrier, Itirp.r.a
des récoltes et battages sur le bon déroulement de la double cultrrre
et la qualité du paddy livré aux rizeries. Or ces deux points vont
prendre de lrimportance dans un proche avenir et ne pourront se
développer sans une amélioration sensi-ble de ces opéracion".

Par ailleurs ia récolte et post-récolte représentent Itun d,es
postes de dépenses les plus élevés en riziculture irriguée indépendam-
ment des choix techniques effectués.

Resserrer le calendrier et réduire les couËs sont des objectifs
maj eur à acteincire.
solutions associant
domaines concernés
de 1.a situation.

L'expérience de 1987 nous
autonoBie

à recherch.er des
producteurs. Lessouplesse et

incite
pour les

sonE nombreux eÈ re.lèvent dtune approche intégrée

- 1a gestion du calencirier

La réussite de la douLLe culture suppose une gesÈion très
conÈraignante du calend:ler pour respecÈer les liuriÈes que nous
imposenÈ facteurs climaciques eË comporËemenÈs variéËaux. pour ce qui
est des récolÈes,ec baÈtages le problème est avanE EouË cechnique:
f aut-il rnécaniser et si oui, comment?

Les observaÈions faites en 1987 eÈ les interrogaËions des paysans
monÈrent que beaucoup reste à faire: les voleÈs t'machinlsme agrlcolett
de la SAED eË de ITISRA onÈ donc un rôle fondamencal à jouer pour à la
fois Ëester de nouveaux matéri.els et Èechniques et conseiller les
paysans dans leurs chorx. Ltexemple actuel de Diawar est sur ce plan
significaEif des progrès à effecËuer dans ce sens

Face aux problèmes rencontrés en 1987 Itune des sections villa-
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geoises a décidé de stéquiper d'une moisson.r"u""-faÈEeuse classique,d t un coûc approxi'natif de is I.lF hors caxes. Des di.scussions menéesavec les resPonsables il ressort qutaucune étucie technique eÈ écono-rrique sérieuse' ntesÈ venu justifier ce choix pourEanc onéreux,augmenÈant dtautant le rlsque d,téchec. La SAED devraiË êcre à même demener ce tyPe dtécucle avec i"= organisations paysannes intéressées eÈmeËËre à leur dispositlon toute I t inform.ciir, nécessaire pour facr-liter leur prlse de décision.

Parallèlement des ËesÈs devront balayer lrensembre de la garunedes matériels assurant récolte ou battage mécanisés et déboucher surla mi'se au point dtun référentlel. Tous ces élémencs sonÈ contenusdans les projeÈs de recherche-développement à venir: leur réarisaËiondevient urgente devant rrévorution de la situati.on.

- la gesti.on du natéri.el

L'textension prcbable de la nécanisation des récoltes et battagesPassera Par les organisations paysannes ou d"l entrepreneurs privés.Dans les delx cas la gestion i"thrriq,r" et économique du matérielutilisé condi'tionnera sa rentabi.lité et son intérât par rapporË auxobjecti'fs visés' Les exemples cités dans ceÈte étude à Diawar etThiago sonË à ce titre édifiants. 
ebss= a

Les éléuents à mettre en place sonË connus: formatiou des hommsget services de maintenance. Là àrr"ot" la SAED et lrrsRA ont un rôleimportant à jouer, à Ë:avers le sulvi de sllt{A par exemple. }lais cresËégalement tout Itenvironnement à.ororiqrr" des producteurs qui estconcerné avec la nécessaire irnplication d"" fournisseurs dans 1e suivides matériels vendus- Leur Èissu actuel dans la région est encorefaible: les premiers GrE équipés pourraient en faire làs frais.
-

De nombreux o..rtua="" vont êrre créés ou réhabiliÈés dans 1ecadre des financements à venir. Leur conception devra intégrer lescontraintes de mise en valeur- Quelques suggesÈions peuvent âtrefai-tes à la lumière cles probrèures renconrrés en l9g7-r9gg:

résenrée à la
-=
::Tï:l: sa superficie rorale enrre i"" -4"".-r"rll'-1"r5;..=";
obj ectif s eË ses contrai.nÈes propres . cette possibirirérappelle la srrucrure {"" aménageàenrs de Thiago; e1le esËactuellemenr expériurenrée à r-'tf i:.ce du Niger r âu r{ari (rs GÀLeÈ NDIAYE, 1988a).

prévoir un accès direct
Permectr@ de souplesse aux différenÈes inÈerven-tions techniques. Sur 1es locs à" grande caille comme à Diawarles Paysans comPartimencenc syscémaciquemenÈ leur parcelle eEgèrent chaque unité alnsi créée séparérnent: il esc nécessairede prendre en comPte cette évorution de l'aménagemenÈ dès saconcepÈion.

pr9volr des aires de barçage i{dépendanres des parcetles. cerÈesot.riô ;";;o".Ia précédente réalisée, particulièrement si les productionssont abondances conme à Diawar en 19g7.

I
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a la mécanisacion de la récoltesi de nouveau"
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l t intégration des roducteurs aux .iil.ières de tfansformatlon
Les producÈeurs du delta

circuit de coûrulercialisation
espérée des producclons avec
rendements, la libéralisation
liaisons.

sonr déjà fortemenË intégrés dans leset de transformation: liaugmentaElon
la dcuble cu1Èure er rraméliol.troi-des
des filières accentueront encore ces

Les contraintes communes-aux producteurs eÈ transfornaËeurs sontactuellemenE de deux ordres:lt"r,""Lh"g" ec la qualité du paddy livré.La première pourrait faciliter dans cerËaines zones telles Diawar unPassage progressif au vrac avec mi.se en piace de silos inÈerrnédiairesdans les villaggs - Ë" évoluÈj.on n'est pas sans inf luer sur lesopérations de récolte eE.post-réco1te:_transport par remorque du champau vi11â8ê' nodalités de pesée et d'identificarion de 1; producti.ondifférentes, etc... Eile seraiË éviderrment mieux adaptée à la récoltemécanisée.

sur un aucre plan Ia recherche d'une meirleure rentabilité de latransformation pourrait amener les rizeries à développer une politiquede.pai'g+ent- à la quallté- Les prod,rcteurs pourraient y êrre sensiblesse1onde"àtt"évcl1utiàn:o,,auraj.t1àunfacteur
incitatif supplénentaiie à I'auéliorarion de la récolte eË posÈ_récolte.

Dans les
pement de la
deux parties y

deux cas les changements à venir supposenË un déverop_concertation^ entre produc'.teurs et transf orrateurs: lesseubleut prâtesr reste à passer aux réalisations.
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L I évaluati.on .les rendements

Le rendement, mesuré en quanÈlté de paddy par hectare, esË unlndicat,eur synthétique présentant un double rr,terêc:

Partie III

. agronomique car 11 traduit ltinfluence des
des Èechniques sur la productivlté de la
seule prise en compÈe du rendemenÈ physlque
pour décrire et comprendre ces liaisons:
nécessite des observations conpléurentaires
suivi parriculier.

40

coniitions de nilieu ec
parc.elle. Néanmolns la
au champ ne suffit pas
1 analyse agronomique
qui font ltobjer d'un

I . éconeni-que. car il consÈitue la base physique de calcul du produirbrut eÈ Par là-urârue des compres à'à*pioitarion à dlf f érenteséchelles (parcelle, exploitation, groupemenc, zone). Dans ce cas ilconvient de définir clairement les productlons à prendre en compce
dans le calcul afin de ne pas sous- ou sur-évaluer les résultats enfonctj.on de 1a situation réelle observée.

- Deux grands tyPes de méthodes sont généralement adoptés pourévaluer 1es rendements: par sondage au champ àt par obserrration aprèsbattage auprès des producteurs. Elles iépondenc différenment auxobjectifs çi-dessus: leur utilisation siurultanée darrs cette enquête
nous permet de préciser leurs domaines de validité et les résuitatsquton peut en aËtendre.

l. Les rendements phvsiques

Les placettes posées au hasard. sur chaque sous-parcelle per.met-tenÈ 1'évaluaËion des rendements physiques à di,fféientes échelles:sous-parceller pârcelle, exploitation, groupement, aménagement eÈsite.

Fn Itabsence dtobservations techni.ques et agronomiques lfanr.lyse
ne peut âcre que descriptiver ên insistant sur deux aspects: lesproductivités moyennes obtenues et leur vari.abilicé à chaque niveau.
Nous avancerons néanmoins quelques hypothèses explicatlves de cettediversité, qui seront auÈanc de pistes de travail pon. le futur.

1. I Analyse descriptive de la variabilité des rendernents

l. l. I Comparaison entre sites

Le cableau et la figure III. I présentent les résulcats obËenus àThiago eË Dlawar. Les situaÈions observées sonc dianéEralemenc
opposées:

à Thiago le r"àd.r"rra moyen esc faible
élevée (de O à 7,L3 T/ha). La parr
inférieurs à I T/ha esÈ à souligner.

. à Diawar au contraire la moyenne est élevée (6,2 T/ha) ec ltensemble
d"GGnrs beaucoup plus homogène: essentlellemenc enÈre 4 15 eE I
T/tra. Les résultats inférieurs à 4 T/ha proviennent Èous df une mâme
Parcelle- On remarquera Itexistence de quelques placectes atEeignant
le potenËiel variéral (tO T/ha).
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(3,35 T/ha), 1'hérérogénéiré
importante des rendements
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Rendements eË superficies cultivées varienÈ, dans le môme sens: cerésultat va à ltenconcre d'un phénomène communément admisr eui voiEdans ItaccroissemenÈ Ces surfaces une incitation à ltextensifica.i.onzlr(^)' En fait 'dans -ia siÈuation actuelle du delca la problénatiquedrintenslfication doit âtre analysée sur dtautres bases (cf infra).
I. 1.2 V".i"bilité itrt"r-,"t irrtr.-gro,rp"*"rra=

Sur un même site les rendemenÈs varienÈ parfois notablemenÈ d,rundtun grouPement à lrarrtre et au sein dtun ràr. groupeuenÈ (Tab.rrr.l
eË Fig.III.2).

A Thiago le BrouP{:me'.1t J se caractérise par des valeurs trèsfaibles, toutes inférieures à Z,S T/ha. Mais la taille de noËreéchantillon (deux adhérents seulement) incite à la prudence. LesgrouPements G eq H obÈiennent des rtisultats équivalànts, Èant enmoyenne (légèrement supérieure à 4 T/ha) qu'en disparité, avec d,ansles deux cas de meilleures perfomances sur ltune d.es soles.

Avec des coefficr-ents de variation de ltordre de 4OZ, ces deux
TggpgTents Présentent une lafge palette de rendements. Quelq"ffiI'origi-ne ce constat e p.àrr.i"i." -;;;

problèues rencontrés Par ces organisatj.ons. En effet leur mod,e defonctionnement supPose, pour réussir, à la fois solidarité et relativehonogénéité des adhérents dans leurs performances. 0r nos obsenrationsdénotent un nouvement contraire p;éjud,iciabre à la fois à leurséqui-libre économi-que et cohésion sociale. Les dysfonctionnements
engendrés Par une telle situation ne peuvenE en retour que favoriserune dégradaËion des conditions de culÈure et donc de la productivité
de ces aménagements.

A Diawar la situatj.on est beaucoup plus homogène, si lton excepËele groul66l 4 de Boucd,oum Nord où seulemenË une parcelle fut suivie.
On note cepentlanc une différence globale entre ce dernier aménagementec Boundoum Est, que les paysans rattachent à des problènes dedrainage et d I enherbeurenÈ chronique d,es parcelles. t{ais dans ce caségalement notre échantlllon paraii trop lirnité pour conclure.

f . f .3 Variabilirés intra-parcellaires

La néthode utilisée permet égaiemenr d'appréhender la disparitédes rendemencs au sein des parcelles eË sous-parcelles dans la mesureoù deux placettes au moins ont été posées par unité.

Des résu1ta'ts présentés sur les figures III.3 eË III.4 il ressorÈ
que:

à TEiago la variabilité intra-parcellaire esr importante et semanifeste même au niveau des sous-parcelles pourtanÈ de faiblesuperficie- Or, les Parcellesr vu leur taille, sont conduites defaçon homogène: cresË pourquoi. les incerrogations doiveng storiengervers la variabilité des facteurs du milieu (so1) et de Itaménagemeng
(planage ) .

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

I Itextensification étant mesuré
(fertj.lisanÈs, désherbants, Èravailr. ..
faisons lthypothèse qutil exisreraiÈ une
et le rendemenÈ obEenu.

en quantiÈé dfinpurs
) apporËés par hectare. Nous
liaison forte enÈre ce niveau
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' à Diawar les résulËaÈs sonÈ beaucoup plus horuogènes malgré ra grandet"lfFâ't= parcelles eÈ sous-parcelles eÈ reur conduite Èechnlquesouvent différence - Ce paradoxe recoupe ies observaElons faitesglobalemenÈ entre res deux villages ec dénoce une maîcrise de lariziculËure intensive beaucoup plus affirnée à Diawar.

1-2 Di""r""iort qr"lqn"= hypothè="= 
"*p1i""ti.,r.=

L.2.1 Aporoche théorique

Le rendemenË à la récolte est conditicnné par les différentsétats du nilieu renconcrés par 1e peuplemenÈ cultivé pendant soncycle ' ces conditions déterurinent le niveau <ies composanËes durendement et sont elles-mâme modifiées par les techniques curÈurales.Deux grands EyPes de facteurs rencrenË donc en cornpce: le n1lieu(cliurat, sol, eau,. advencices, planage) et 1es techniques.

A chaque niveau d'hétérogénéité sonr liés différenrs facreurs:

' -: la nature du sol (texture plus ou moinsargileuse, zones saléËE)lle planage (zones hautes et basses) , lespossi'bilités d'irrigation selon la place dans le réseau, la coloni-saËion des adventices pérennes (riz à rhizome, certaines cypéra-cées) .

A Diawar les variétés et 1es itinéraires techniques peuvenË variersur une même parcelle foncière.

' exPlgitaçion et attributa'ire: les décisions techr:iques sonÈ prisesP 
"aioi de leurs objectrfs, contrainÈes etfacteurs favorables dtune part, de leur technicité à un Eoment donnéde l'autre' ces cholx ont donc des iroplications stratégiques (ex:intensifier ou non) eÈ tactiques (ex: modalirés dtapport à. l,urée).

' grouPement et aménasement: à lforigine Itrrrigation suppose 1eiqrre- ielon-la structure des aménagementsen découlent des contraintes communes à 1a fgis physiques (qualitéini'tiale de ltaménagement, encreÈien du réseau), techniques (prépa-ratlon du sol, dates de semis et de réco-.ce-battage, modali.tésd'irri.gations) et écononriques (accès au crédit r êntieEien etammortissement du maCériel) .

village et zone:

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

essenÊiellement) et
Èicn Ces activités,

les facteurs climatiques (pluie et température
socio-économiques (possibilités de diversifica-
agricoles ou non).

Le rendemen'; esc donc le résulcat dtun processus complexe, à lafois agronomique et Èechnj.co-économique, Quelques pistes de réflexionpeuvent âtre ébauchées à partir de nos observaËions.

L.2.2 Application àux situations observées

a. Thiago

Le niveau nédiocre des rendemenÈs à Thiago pourraiÈ provenir d,undouble phénomène: I'hétérogénéité physique de I'aménagàr.rr. eE lesstratégies paysannes.

- lLététogé"éité de 1'.É-."gq*"r.!.: les sols sonc d'abord de ÈexËurevàsSesdepereo1ationl""';;";.;;-;i";oumoins
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favorables à la riziculÈure par submersion (YUNG et CellEil.f, 1983).
Leur Eeneur en sel est ensuiEe irrégulière r pEoVoquant une régres-
sion des plantules par tâches. Le planage esÈ enfin défeetueux dans
cerEain cas, entrainanÈ engorgerûents dans les zones basscs, stress
hydrique et développenent des advenÈices sur les parEies hautes.

ou très faibleAinsi la plupart des placettes avec un rendemenÈ nul
étaient situées sur des zones hauËes ou salées: les gabucaires de
ces parcelles aux poÈenÈia1ités réduites doivent limiter en consé-
quence leurs objecÈifs de rendemento .

- stratégies paysannes: nous Itavons déjà souligné, les paysans de
Thiago sonË dj.versement intéressés par 1r agriculture lrriguée et
s t impliquent dif f érernrnent dans la conduiÈe de leurs pa:celles. Ceci
ressort de leurs résultats respectifs (Fig.III.5) bien que les
différences observ.ées intègrent les variabllités du mil.Leu physique.

Ces sÈratégies sont individuelles couure le montre ltexemple de
1'exploitation 4Of (fig.III.6): à groupement identique la parcelle
collective est uoins productive, avec les parcelles de la seule
fenme attributaire eÈ du fils salarié permanent. Pour des raisons
différentes la rizicuiÈure ne présente dans ces deûx cas qutun
complément de revenur rê justifiant pas des investisseuenEs supplé-
menEaires t en main d t oeuvre notatnment.

Dénâler ce qui relève d,es contraintes du milieu physique ou des
comportements individuels, suppose des études de cas sortan'c du cadre
de ce travail. Notons cependant la relation possible entre ces deux
entj-Eés : les parcelles déf ectueuses n t incitenÈ pas à I I int'.ensif ica-
'Eion et poussent au contraire leur attribuËaire à la diversification
de leurs activiËés. Ceci rend dtautant plus nécessaire ia mise au
poinc dtitinéraires techniques à falble niveau dIintranlg pe:mettant
de dégager un revenu opti.mal dans certaines condiÈions de milieu.

Par ailLeurs le foncÈionnement des groupements ne peut être que
perturbé par la présence de stratégies individuelles contraires, quand
leur conception conduit à resserrer la dépendance encre producteurs.
La dégradation actuelle de leur situation économique devrait anener la
réflexion sur les modalités d'attribuÈion des parcelles ec le règle-
*.,rrt des inpayé fiEiEr"s
individuelles. Car si. à long terme leb paysans de Thiago désirent tous
conserver leur droit sur la plus-value que représente l. t amér'.agenent,
les straËégies extensives de certains ne peuvent satisr-aire une
structure au cotal fort coûceuse.

b. Diawar

Les rendements sont à Diawar beaucoup plus homogènes, au moins
sur Iréchantillon suivi. On remarquera tout au plus les résulcats très
médiocres de I'exploitation 3ll, dont la parcelle est en bouc de

réseau, la nain dtoeuvre linitée à une personne acÈive et, les besoins
Eant vivriers que monétaj.res réduits

Pour le reste les rend,ements Boyens par exploitation allant de 5

à 7,8 T/ha montrenÈ qutune marge de progrès esÈ encore possible' dans

des conditions qui restenÈ à définir à parEir d t investlgatJ-ons
comp lémentaires

Globalement les dif f érences avec 'Ihiago peuvenc s t expliquer bien
sûr par une technicité plus éprouvée mais surtouË Par des sÈratégies
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I

opposées. La riziculcure est à Diawar I'activicé principale: à
quelques excepEions près Itincensification ntesË donc plus un choix
'nais une nécessité. El1e staccompagne parfois dtune exEension des
superficies aménagées gui, mal maÎErisée, pourrait favoriser à terme
une diminution des rendemenÈs.

L.2.3 Les comportemenÈs vartétaux

Parmi les sources de diversicé des rendemenÈs il nous est
possible de prencire en compÈe le choix variécal. Ces résultats
viennent en conplément dtessais menés en milieu paysan à Diawar ainsi
qu'au colonat de Richard-Toll (ln GAL et NDIAYE, 1988b).

A Diawar oir la majorité des paysans onÈ culrivé deux variétés et
plus sur leurs parcelles, Jaya obtient très neEtement le ueilleur
rendement; à I'crpposé IKP présente une faible productivité par rapporË
à la moyenne générale (Tab. III .Z) .

Cependant cette variété a été utilisée seule sur des exploica-
Èions moins prod.uctives pour drautres raisons (périnètre de Boundoum
EsÈ et exploitation 3lf). Les résrrltats de la figure III.7 montrent
qutelle ntest roalgré tout à son avantage que dans 2 cas sur 9 à
Diawar. La siÈuation esÈ comparable à Thiago oti néanmoins très peu
d'LKP avait été semé o

En L987 les vari.étés de cycle moyen ont sans doute été avantagées
par les températures éIevées dtoctobre à décembre. Dans certaines
conditions que noug ntavons pu préciser, IKP srest cependant mieux
comportée que Jaya. Ltessai mené à Diawar ne montre dfailleurs pas de
différence entre ces deux groupes variétaux, alors que celui du
Colonac souligne la diversité des eomportements selon le nilieu. Ces
observatj.ons confirment a posteriori ltintérêt de diversifier les
variétés, dans des limites cependant raisonnables car les risques de
mélange dtune cainpagne à ltautre staccroissent en ltabsence de pré-
irrigatj.on. Elies orientent par ailleurs nos réflexions vers une
meilleure compréhension de leurs comportemenËs en fonction des
conditions de m:.lieu.

1.3 Conclusi.on

Cet te analyse montre à 1a fbis I t iurportance relative de la
diversi.té des rendemenÈs physiques à la parcelle et Ia conplexité des
phénomènes en cause. Ces derniers peuvent starticuler autour de deux
grands axes de recherche, inclus dans noÈre programme quinquennal:

la compréhension des mécanismes dtélaboration du rendement à

parcir de 1'étude des rel-acions milieu-peuplement-techniques.

. le jugemenc des praciques agricoles à Èravers I'analyse du
eÈ des organisacionsfonctionnement des exploitations agricoles

Paysannes.

Les résultacs présentés ne concernenc qutune campagne. 0r même en
culture irriguée Iteffet "année" ntesË pas négligeable: par le climac
bien sûr mais égalenent ItenvironnemenÈ socio-économique des produc-
Èeurs, Erès mouvant dans la période actuelle. Une analyse plus
approfondie des rendemencs doit se faire dans le cemps

La noÈ,ion dtespace esÈ égalemenc fondamentale conme I'a souligné
ltanalyse par niveaux de variabilité. Elle staccompagne de problèmes
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!méthodologiques: quelle méthode d'é'valuation pour quelle échelle?

CetËe étude aPporte quelques élémencs (cf infra) mais la probléurarique
doit âtre éIargie et Èenir compÈe des techniques actuellement dispo-
nibles tel1e que la célé-déEecÈion. ,

2. Du rendement physique au rendement en sac

Si la connaissance du rendenrenÈ physique est fondamentale pour
interpréter ltimpact des technicues culturaies sur le nilieu et la
plante, e1le est beaucoup moins p€.rtinente dans ltanalyse économique
de la fili.ère production-cormrercial.isacj.on. Dans ce cas il convienÈ de
préciser dtune part les agents économiques sur lesquels stappuienc
ltanalyse (attribuÈaire de parcelle, exploication agricole, groupemenc
de producteurs, SAED), de I'autre les productions réellenent gérées
Par ces agenEs

S'.y aj oute un problème mé chodologj.que: les rendements à la
parcelle sont souvent estimés à partir du nombre de sacs obLenus après
batËage. Or ces quanÈités recouvrenÈ des réalités diverses selon les
techniques de récolte-battage.

A partir des suivis menés en 1987 nous pouvons décrire la
diversité des fhuc potentiels de paddy à partir de la production
existant sur la parcelle avanË récolte, classés en plusieurs catégo-
ries (schéma 4):

. les perces physiques regroupent les quantiËés perdues du fait des
oiseaux, des rongeurs et des moisissures éventuelles. 0n peut y
adjoindre les pertes drhunidité duraut 1a phase récolte-coûïmerciali-
sation et les quanËj.tées glanées en fin tle chantier par les femures
peules. El1es sorEent, en effet de ltexploitation et sont par
ailleurs très difficiles à évaluer: il sfagit de grains dispersés à
terre ou laissés avec les paillesr.

. les prélèvemencs ent,re récolte et battage sont d t autant plus
fréquents que 1e calendrier esÈ, étalé: i1s sont gérés par Itartribu-
taire de la parcelle qui ne les comptabilise pas toujours dans la
production effectivement récupéri'e. Non ensachés dans la plupart des
cas ils posenË des problèmes dtesÈimation.

sur les deux sites suivis ces quantités représentent:

I
I
I
I
I
t
I

I
I
I
I
t
I
I
I

parcelles ou sous-parcelles
avec prélèvements

de la producÈion récupérée
par ltaccribucaire: moy.

(cas non nuls) mini
maxi

Les niveaux aEteints
attention particulière

ne sonÈ pas négligeables eE demandenÈ une

Thiago

54

712
I

47

Diawar

48

8'9
I
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la rétri.bucion de lraide au battage ec vannage
effeccuée en nature sur Ia réco1te bactue
ensachée.

lorsque celle-ci est
ayqn! qu'efle ne soit
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qu momenË du baÈtage à des
. . .1 . Là encore les quanÈiEés
sa mise en sac-

Trois grands aggrégats peuvent' âtre définis
différents flux:

femmes de ItexPloiÈatlon.

partlr de ces

I

. la Production mise en sac

. Ia production récupérée Par ltattributaire de la pareelle

. la production récupérée Par I'exploitation agricole

Leur importance relative dépendra de I'intensitÉi des prélèvemenËs

et des rnodalirés d.u barrage. einsi. à Diawar la rétriburion de la main

d,,oeuvre au battage se fait en espèce, alors que le vannage est payé

en fin de chantier sur la production ensachée. Dans ce cas lresti-ma-

tion des productions est relativemenË simple: suivr des prélèveuents

et la cas échéant du glanage selon I'object'if de ltenquête (les dons

sonÈ marginaux en regàrd dàs productions obtenues) '

A Thiago au conÈraire tous les Postes répertoriés apparaissent et

la producti.on mise en sac eË prélàvée ne représente que 662 de la
producËion totale en moyerrle. 

-cet_ écart importanE souligne la néces-

siré dans toute étude de préciser Ia façon dogt les 'fendenqnts.sqnç
estimésafind'éviterffinserronées.surlaproductivicé
ffiiqIl-o,,1arentabi1itééconomiqued'unaménagemenÈoud'un
système de culture.

Les analyses économiques ntintègreront Pas les mêmes productions

selon reur objet. Ainsi res carcurs de rentabilité par irinéraj-re
technique stappuieront sur le rendemenË agronomique' On veut dans ce

cas Èraduire en ter'es comptabres I t ef f et des tec.hniques culËurales

sur res prod,uctions sans tenir compte de rrutilisation postérieure du

paddy.

Les comptes d t exploitation Par attributaire de'vront inclure les

d.épenses en nature dues au battage (les quancit-és apparaitront en

charges eC produits) mais exclure les Pertes physiques et les quan-

tités glanées par res fennes. cerle:-.i seronÈ par conËre incégrées

dans le calcul <iu même compte au niveau exploitation agricole ' une

fois aggrégé lrensemble de ses agents économiques' Encore faudrait-il
lui préférer des analyses Par agenc: la plupart des uniCés de produc-

tions présent,ent simultanément d,es stràtégies collectives et indivi-
duelles plus ou moins autonomes dans leurs activités eE revenus '

3. Conclrrsion: rofondir les

a

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

Le rendement est une donnée donC Itutilisation eÈ Itimportance

technico-économique nécessite un minimum de rigueur dans la déCermi-

na.ion. Le principe générat à suivre, coûrme dans toute invescigacion'

.=. d r ada'alr la uré.hode à I t ob.i ecaif de 1t éaude .

La connaissance du rendemenË agronomiqÏe est lnCéressante à deux

niveaux: sur de grandes zones (périméEre, dép"tt"ment'.--) ainsi qutà

la parcelle.

Danslepremiercaslesméthodesclassiquesdesondagescacis-
Eique sont uCiiisées, à des coûts relativemenE réduics ' Le recours à

}a Eélé-déEecgion pourrait améliorer la fiabilicé des données eÈ
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peut s t effectuer sur échantillon ou sur la base

auvillagependanÈlaconrmercialisation,bien
bascules laisse dans ce cas à désirer' Dans les

a rigueur voudrait égalemenc que lrhumidité soit
ée, en attendant que ce concrôle se généralise

,l:,:"i":'"1:liu3l"l;i::""1"':::i:T:Ï:,îïrr:::j::::" i:i::îî:"":
ivenÈ inci.er à ra prudence dans reur utirisation tanE agronomique

:iï:*lil l"l*=5i'{iru*:îl 
:1îi:iî,:$rÏ:î:î:: # 

" 
:i:: ilï:i:

re poursuivis pour à la fois préciser eÈ, mieux appliquer les

:i[;;^"iîà.r"ruacion des rendemenÈs dans reurs différencs domaines

ul[lisation -

t

-Dans tous les cas le,s méthodes utilisées sonÈ lourdes eË ne se

iÉLent que Pour certains usages particuliers t"1.-l:::i::::::::;

i#ï:'lTl"lii"::ii:i;Ih=":iïr;: iitt *ti.i;=l: îïîxix' rËîtProslret 'Ls^-':;*;î;;;" tors à préciser 1e niveau des

"tité" 
battues et glanées' Restera a'

,l physiques avant batrage: ceci nécessite une étude particulière
| il..tn"i.tt" devra mener prochainement '

I
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Annexes

de i'huuidimètre DickeY John

des opérations Par exPloitation

des opérations Par village

1. Etalonnage

2 - Calenrlrier

3. Calendrier
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Annexe I

Etalonnage de lrilumidimètre Dickey John

Lrhumidicé du paddy a éré mesurée à I'aide d'humidimècres portables
Dickey-John. Ces appareils donnent deux mesures:

. une première mesure ttbrut.ett

. une correction fonction de la
secondes après la Précédente-

Ëempéracure ambiante quelques

Des tables de conversion fonction du produic analysé sont livrées avec

ltappareil. Nous avons cependani préféré étalonner Itappareil avec des

mesur.es faites à 1tétuve.

L,expérience a âté réalisé sur 89 échantillons, donE nous avons exclu
quaËre.mesures hors de ltépure. Nous avons mis en corrélation lthumi-
diré avant correccion de température (tto"t1 et I'hunidit,é après Passage
à ltécuve, diminuée de la corre.:tion de température obserrrée lors de

la 6ggrrrs sur 1thunidimètre (Hét). Ceci pemeÈ de se placer dans des

conditlons équivalentes tout en staffranchissant de Itinfluence
variable de la Ëeupérature ambiante.

La relation obtenue est hauterment signif icative. L | équation de

régression linéaire a été calculée (cf infra). Dans son uEilisation
pràtiqrr" iI fauc y ajouter la corr=ction de température- On aura donc:

--7"H2O = O,728I + 0,0558 * I{l + H2

où 7"H2O = hunidité corrigée (résultat final)
Hl = prenière lecture à I'hunidimèure
H2 = seconde lecture (tient compte de la correction de

température)

rl - 0,9?

i'iÉt. = 0,72ôi' i,0S5ô x ilC.,i

I,

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

20, 5

19,0

17,5

16,0

14,5

13, 0

lI ,5

Humidité

lc,c

humidité étuve (Z)
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