
HAL Id: tel-01775904
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01775904

Submitted on 24 Apr 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Filière riz et pauvreté rurale à Madagascar :
déterminants d’une stratégie de réduction de la pauvreté

rurale et politiques publique de développement
Louis Bockel

To cite this version:
Louis Bockel. Filière riz et pauvreté rurale à Madagascar : déterminants d’une stratégie de réduction
de la pauvreté rurale et politiques publique de développement. Economies et finances. Université Paul
Verlaine - Metz, 2003. Français. �NNT : 2003METZ001D�. �tel-01775904�

https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01775904
https://hal.archives-ouvertes.fr


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
 

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de 
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la 
communauté universitaire élargie. 
 
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci 
implique une obligation de citation et de référencement lors de 
l’utilisation de ce document. 
 
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction  illicite 
encourt une poursuite pénale. 
 
Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr 
 
 
 
 
 

LIENS 
 
 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php 
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm 



UNIVERSITE DE METZ
FACULTE DE DROIT, D'ECONOMIE ET D'ADMINISTRATION

THESE
pour l'obtention du

3Doeb

DOCTORAT EN SCIENCES ECONOM

Présentée et soutenue publiquemeht par '

LOUIS BOCKEL

F'ILIERE RIZ ET PAUVRETE RURALE A MADAGASCAR :

DETERMINAI\TS D'UNE STRATEGIE DE REDUCTION DE LA
PAWRETE RURALE ET POLITIQUES PT]BLIQUES DE

DE\rELOPPEMENT

JURY

Monsieur Claude BERTHOMIEU
Professeur des Universités en Sciences Economiques, Université de Nice-Sophia Antipolis

(Rapporteur)

M on sie ur P h il i p pe CA S,fV
Maitre de conférence HDR en Sciences Economiques, Université de Metz

(Codirecteur de recherche)

Monsieur Jacques CHARMES
Professeur des Universités en Sciences Economiques, Université de Versailles St Quentin en Yvelines

(Rapporteur)

Monsieur Philippe DULBECCO
Professeur des Universités en Sciences Economiques, Université de Metz

Monsieur Louis J0B
Professeur des Universités en Sciences Economiques, Université de Nice-Sophia Antipolis (Directeur

de recherche)

Version corrigée

5 Novembre 2003



UNIVERSTTE DE ITETIA
FACULIE DE DROIT, D'ECONOIfrIE Hf D'ADIIINISTRANON

THESE
pour l'ùtention du

T}OCTQRAT EN SCENCES ECONOifrIQUE$

Présontée et $outenue publlquement pr

LOUIS BOCKEL

JURY

Monsieur Claude BERTHOMIEU
professeur des Universités en Sciences Economiques, Université de Nice-sophia Antipolis

(Rapporteur)

M ons leur P h tl I ppe CASTftl
Maitre de conference IIDR en Sciences Economiques, Université de MeE

(Codirectew de recherche)

Monsieur Jacques CHARMES
professetr des Universités en Sciences Economiques, Université de Versailles St Quentin en Yvelines

(Rapporteur)

Monsleur Phîttppe DULBECCO
Professegr des Universités en Sciences Economiques, Université de Metz

Monsieur Louls JOB
professeu des Universités en Sciences Economiques, Université de Nice-sophia Antipolis @irecteur

de recherche)

Version corrigée

5 Novembre 2003



RETIERCIEITE}.ITS

Je tenais à remercier plusieurs personnes gui m'ont permis d'achever ce travail de recherche

à commencer par mon directeur de fhêse, Lours Job donf les conse/s ef les relectures

critiques des yersions du document ont largement contribué au présent travail, ma femme et

mes enfants pour leur patience et leur encouragement, mes collègues de Madagascari

souvent coauteurs avec moi de nofes de recherche et de réflexion, notamment Jean Marie

Rakotovao, Nantenaina Randrianasolo, Ony Rasoloarison, Marie Hélène Dabat (CIRAD),

ainsi que Maftien Van Newkoop (Banque Mondiale), Hartson Randrtartmanan, directeur de

l'unité de Politique de Développement Rural de Madagascar pour leur appui ef mes

coltègues de la FAO, Lorenzo Bellu, Mateme Maetz et Eve Fouilleux pour leurs

encouragements.

Je remercie égalemenf /es membres du jury d'abord pour avoir accepté dT participer mais

surtout pour me faire l'honneur d'évaluer mon tnvail, à commencer par Claude Befthomieu

et Jacques Chamres qui ont accepté la lourde tâche de rapporteur, Phitippe Casin en tant

que co-directeur et Philippe Dulbecco en tant que membre.

Je me dois par ailleurs de souligner que le présent travail n'aurait pu se faire sans l'appui de

certaines rnsfitutions comme la FAO qui m'a mobilisé comme consultant sur l'étude de la

filière riz dès 1999, le Minisfère des Relations Ertérieures (MRE) qui m'a contractualisé

comme chef de projet d'appui à t'Unîté de Potitique de Dévetoppement Rural (UPDR) durant

deux ans (2000-2001), I'UPDR elle-même, ainsigue /es Universités de Metz et de Nice.

Versionfinalkée après la soutenance du 24/10 /2003

Page 2



L'Université de Metz n'entend donner aucune approbation

ni improbation aux opinions émises dans les thèses. Ces

opinions doivent être considérées comme propres à leurs

auteurs.

Page 3



$O[IfrfrAIRE
INTRODUCTIO

PREMIERE PARTIE : PATIVRETE RT,RALE ET STRATEGIE DES MENAGES : LE POIDS DE LA

Cunpnnr I : CoT.IcBpt DE PATIvRETE ET PROFILS DES MENAGES RT,JRAIIX. ... 19

crnprrnr tr : Le nrmnr RIz MALGAcHE, PRINCIPAL EMPLOYELJR RLJRAL .....61

Cgnptrne Itr : Srnq,TEcIEs pAysANNEs : FACTELJRS DE PRoDUcTIoN ET GESTIoN DU RISQUE,

SPECIALISATION ET DIVERSIFICATION ..,I27

SECONDE PARTIE : POLITIQIJES DE DE\IELOPPEMENT, III\IESTISSEMENTS PITBLICS ET

STRATEGIES DE REDUCTION DE LA PATIVRETE ..203

CHnptrnn IV AppnocHEs DE DEVELoIIEMENT, IoLITIeLJES ET IT.IVESTISSEMENTS PUBLICs......205

Cunprrnn V Inapnct DEs polrrreuEs SEcToRIELLES suR LA PAwRETE : AhlnlvsE COMPARATIVE

ET SCENARIOS PROSPECTIFS *.290

coNcLUsIoN GENERALE ..................... ................................................ ..352

AI\IIYEXES ................................371

TABLE DES MATIERES .........................o...................................................................o...................o........... ....427

LISTE DES FIGIJtrIES..... .........e.o.... ...........423

LISTE DES TABLEATIX aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaa. .aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa424

Page 4



SIGTES

AUE Association des Usagers de I'Eau
BTM Bankin'ny Tantsaha Mpamokatra (Banque de Madagascar)
CEAM Caisse d'Epargne Agricole Mutuelle
CFD Caisse Française de Développement
Cl Consommations Intermédiaires
CIRAD Centre de Coopération Intemationale en Recherche Agronomique pour le Développement
DCPE Document Cadre de Politique Economique
DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
DSRPI Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté lntérimaire
FAO Organisation des Nations Unies pour I'Alimentation et I'Agriculture
FIDA Fonds intemational de développement agricole
FMG ou fmg Franc Malgache : 1 € = 6560 Fmg (6230-6750 Fmg)
FMI Fonds Monétaire Intemational
FOFIFA Centre national de recherche appliquée au développement rural
GCV Groupements Communautaires Villageois
GPI Grand périmètre irrigué
GTDR Groupe de Travail de Développement Rural
HJ Homme-Jour (équivalent à un jour de travail d'une personne adulte)
IDH indicateur de développement humain
IFPRI International Food Policy Research Institute
INSEE Institut National de Statistiques et d'Etudes Economiques
INSTAT lnstitut National de Statistiques
IRD Institut de Recherche pour le Développement
lRRl lnternational Rice Research Institute
LPDR Lettre de Politique de Développement Rural
LSMS Living Standards Measurement Study (LSMS)
MINAGRI Ministère de I'Agriculture
MO Main d'æuvre
Op Organisation Professionnelle/ Organisation de Producteurs
PAA Politique Agricole et Alimentalre
PADR Plan d'Action pour le Développement Rural
PIB Produit Intérieur Brut
PIP Programme d'lnvestissements Publics
PNB Produit National Brut
PPI Petit Périmètre lrrigué
PPTE Pays Pauvres Très Endettés
PRSP Poverty Reduction Strategy Paper
RBE Revenu Brut d'ExPloitation
SCV Sous Couvert Végétal
SFD Système de Financement Décentralisé
SNLCP Siratégie Nationale de Lutte Contre la Pauvreté
SRA Système de Riziculture Amélioré
SRI Système de Riziculture Intensive
SRP Stratégie de Réduction de la Pauvreté
Tl Taxe à I'imPortation
UpDR Unité Oe eôlitique de Développement Rural (Ministère de lAgriculture)
USAID United States Aid AgencY
TVA Taxe à la Valeur Aioutée
VA Valeur Ajoutée

Page 5



IMTRODUCTTON

Page 6



INTRODUCTION
ll est reconnu que la pauvreté et I'insécurité alimentaire en Afrique sont des

phénomènes qui touchent en premier lieu les populations rurales. Dans la plupart des pays

africains, plus de deux personnes sur trois parmi les populations pauvres ou en risque

d'insécurité alimentaire vivent en milieu rural à partir d'activités agricoles, et non-agricoles. ll

est donc évident que toute réduction significative de la pauvreté et de I'insécurité alimentaire

dans cette région nécessite une concentration des efforts en priorité dans le milieu rural.

Dans ces pays, la productivité du travail tant dans I'agriculture que dans l'industrie est faible.

Le renforcement de la productivité est un facteur déterminant de l'élévation du revenu

individuel et d'une dynamique de développement. L'amélioration de la productivité agricole

n'est pas le seul moyen de relever les revenus ruraux. Dans certains villages et dans

certaines petites villes, l'artisanat, la pêche, I'extraction et la transformation minière, le

tourisme font travailler des habitants locaux et génèrent des revenus, stimulant la

croissance d'autres activités productives à travers les rapports de consommation et de

production. L'amélioration de la productivité des entreprises rurales, agricoles et non

agricoles, aura une grande incidence sur la croissance économique de la majorité des pays

africains dans les dix à quinze prochaines années. Selon le courant néostructuraliste, cette

amélioration de la productivité du travail constitue un des quatre domaines d'intervention à

privilégier dans une stratégie de dévetoppement (BERTHOMIEU, EHRART, 20001).

Cela étant, le secteur agricole de I'Afrique Subsaharienne représente

approximativement gO% du Produit Intérieur Brut, 40% des exportations et 70o/o des

emplois. Comme le fait remarquer EicheÉ, c'est essentiellement en raison de la faible

productivité agricole que le secteur agricole ne peut pas assurer son rôle primordial de

stimulant de la croissance économique, de fournisseur de devises, de générateur d'emplois.

Ceci explique pourquoi le principal défi des 25 prochaines années repose essentiellement

sur I'augmentation de la productivité agricole en Afrique. On a appris beaucoup dans les

cinquante dernières années sur le rôle de catalyseur de l'agriculture dans le processus de

t BERTHO,UIEU, C, EHRHART, C : Le néostructurolisme comme fondement d'une strotégie de

dêveloppement olternotive oux recommondotions néolibéroles, publié dans Economie Appliquée, Tomc LIfi,

n"4 p80-85, 2000
2 ETCXER , C K: Hou uill Africa fegd itself in fhe 2f century?, Dept of Agriculturol Economics, ftlishigon

Stote University,1999
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développement, depuis te travail des pionniers du développement (LEWIS, 19543, KALDOR,

19574...). Mais le développement rural en Afrique sur les trois dernières décennies demeure

I'un des échecs majeurs de cette fin de siècle. Le défi actuel pour I'Afrique se ramène ainsi

à la question suivante : comment mobiliser la créativité et le potentiel des 50 millions de

petites exploitations agricoles africaines comme un moteur de croissance économique pour

vaincre la pauvreté ?

Dans les pays à faible revenu disposant d'un secteur agricole impliquant une

majorité de la population, les données démontrent que c'est la croissance agricole qui réduit

la pauvreté et non pas la croissance globale. Le rôle clé de I'agriculture en matière de

réduction de la pauvreté est lié au poids important de ce secteur à la fois sur la

consommation, la production et sur les revenus (MELLOR, 2O0Os). Le développement de

l'agriculture passe par une plus grande insertion de la production dans les marchés

domestiques ou mondiaux afin de favoriser la création de valeur dans le monde rural,

d'accroître les revenus des producteurs et leur capacité à investir dans l'amélioration de

leurs conditions de vie. Cette insertion dans le marché repose sur des processus de

valorisation depuis la production jusqu'à la consommation (transformation et la

commercialisation) au sein des filières agroalimentaires qui offrent également des

opportunités d'emploi et de revenu pour des populations défavorisées en milieu rural comme

en milieu urbain. Le fonctionnement des filières agroalimentaires joue donc un rôle central

dans la mise en æuvre d'une stratégie de lutte contre ta pauvreté (FABRE,8 2003).

Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde et l'essentiel de la pauvreté

se concentre dans le monde rural (80% des ménages pauvres). Le secteur riz y constitue la

principale activité économique du secteur rural. C'est également la principale activité

économique domestique. Son poids économique en fait un pilier majeur dans I'ensemble du

développement socio-économique de Madagascar. Ses performances déterminent à la fois

la productivité du travail, le degré de chômâgê, une part importante des revenus ruraux,

l'évolution de la demande domestique. ll constitue donc un secteur clé en matière de

politiques de réduction de la pauvreté.

3 LEWIS, A ; Economic Developmenf with Unlinited Supplies of Labour, iÀanchester School ,?2,t954
4 KALDOR, N ; A ÂÂodel of Economic Growth , Economic,lournal67,t957
5 tt^ELLOp, W J : Faster tllore Equitable &ovth : The relatbn Betyeen êrowfh in Agriculture and Poverty
Peduction CAER Consulting Assistonce on Economic Reform If USAID, Discussion Poper Nlo.70, 2000
6 FnBRE, P; Renforcement de I'efficacité des filières agroalimenfaires dans la lutte confre la pauureté.
Oufils dhnalyse, de concerfation ef de pilofage, note conceptuelle CALLI CIRAD-CA, juillet 2003
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Après deux décennies d'ajustement structurel, les résultats mitigés des programmes

sur les conditions de vie des ménagesT ont conduit I'ensemble des bailleurs de fonds

intemationaux à placer la pauvreté au centre des dispositifs d'aide publique au

développement. C'est ainsi que l'équité sociale et les phénomènes de répartition se sont

vus accordé une place privilégiée à la fois comme vecteurs de croissance et objectifs du

développement. A ce stade, le défi esf de sortir des politiques réactives de prise en charge

de ta misère, pour passer aux potitiques proacfives de dévetoppemenf (SACHS 19958).

Selon Bartolis, l'Etat est appelé à jouer un rôle central dans cette évolution. Le

développement "par " l'Etat a échoué, écrit-il, que ce soit dans les ex-pays socialistes ou

dans les pays en voie de dévetoppement qui ont créé des monopoles étatiques pour soutenir

ou contrôler la production. ll en va de même du développement "sans" I'Etat, dont les tenants

de I'Etat-minimum s'étaient faits les chantres. ll faut penser le développement "avec" I'Etat,

dans un cadre de stratégie nationale ou régionale. Les initiatives internationales se

multiplient dans ce domaine. Les bailleurs de fonds se sont ainsi associés à la Banque

Mondiale pour inciter les pays en développement à adopter un cadre de développementlo

basé sur une stratégie de réduction de la pauvreté (SRP).

ll est à noter que la relation positive entre répartition et croissance est défendue par

l'école de pensée néo-structuraliste qui a fortement contribué au débat sur les stratégies de

développement alternatives et qui a alimenté la conception des cadres de stratégie de

réduction de la pauvreté (sRP). ll s'agit notamment d'accroître le revenu des classes

sociales les plus vulnérables afin de générer une croissance de la demande domestique qui

contribuera elle-même à accroître I'investissement productif, conformément au mécanisme

d'accétérateur. La réduction de I'inégalité dans la répartition du revenu national provoque en

effet une consommation accrue car les classes à revenus modestes ont une propension

marginale à consommer plus élevée. Dans cette perspective, le Gouvemement de

Madagascar ainsi que près de 60 pays parmi les moins avancées sont en train de réajuster

7 Selon |,I.N.S.E.E, lc ménage est l'ensemble des personnes vivont sous le même toit, gui ont ou non des liens

de porenté. Il peut y ovoir une ,deux, ou oucune fomille dans un ménoge. Ce|te déf inition o été spécif iée par

fe pNUD de lo foçon suivonte. * Le méno ge est un 6roupe de personnes svec ou sons lien de prentê, vivont

sous le rnême toit ou dons lo même concession, prenont leur repos ensemble ou Por petits grouPes, mettonf

une portie ou lo totolité de leurs revenus en comnun pour lo bonrre norche du groupe , et dêpendont du point

devuedes dépenses d'une mâme outorité appelée"chef denénage".
8 SACHS,T: A la Recherche de lrlouvelles Stratégics de Développenent- Enjeux du Sommet Sociol, L995
e BnRTOLI, H ; Repenser le développenent : En finir avec la puweîé, Economico Editions Unesco, t999
rostrotégic dc dévcloppcmcnt r Ls strotégie de développement est l'ensemble des octions coordonnées

pour otteindre un ob.lectif de développement. Lc strotégie n'est Pos comme lo politigue urc exclusivité

io*"rn*entole, chogue ogent économique peut ovoir so propre stratégie. Une strotégie se concrétisero

por un progromme d'investissement et si nécessaire des mesures d'occompognement.
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I'ensemble de leur politique tous secteurs confondus pour parvenir à une véritable stratégie

de réduction de la pauvreté (2001).

Dans ce même débat sur la remise en question des politiques de développement, un

constat d'échec sur les approches antérieures privilégiant une vision compartimentée du

processus de développement, conduit Sen à recommander dans toute réflexion sur le

développement, une approche diversifiée, capable d'intégrer des éléments hétérogènes et

permettant d'accomplir simultanément et sur plusieurs fronts des progrès qui génèrent une

synergie d'effets complémentaires (SENîI 1999). Cette approche 'panoramique" qui

s'impose particulièrement lorsqu'on travaille sur le développement et la réduction de la

pauvreté, requiert une démarche d'analyse à plusieurs niveaux : (i) macro-/ t=o- |

microéconomique, (ii) national/ régional/ local, (iii) groupe/ ménage / individu pour

appréhender les formes de pauvreté et d'inégalité. Cette approche doit aussi prendre en

compte un ensemble de dynamiques duales à caractère sociétal, spatial, démographique,

sectoriel comme par exemple (i) le lien urbain - rural, (ii) agriculture- industrie (iii) la relation

exploitanU salarié (iv) traditionnel/ moderne, et (v) la dualité formel / informel, comme

véritables vecteurs d'évolution à maîtriser dans une stratégie de réduction de la pauvreté.

Aussi te présent travail de recherche s'inspirant des conclusions de Sen, a été

organisé sur une base diversifiée, pour confronter les résultats d'analyses réalisées à

plusieurs niveaux, mettant à profit différentes théories, employant plusieurs modèles

d'analyse, tout en mettant en perspective les points de convergence avec le courant néo-

structuraliste, tes modèles de croissance endogène et le concept de secteur moteur avec

effets d'entraînement.

Le Titre de thèse "Filière riz et pauvreté rurale à Madagascar : Déterminants d'une

stratégie de réduction de la pauvreté rurale et politiques publiques de développement " pose

un cadre de travail qui part de la situation des ménages pour analyser la pertinence des

politiques publiques.

La question principale couverte par ce travail de thèse est la suivante : < Quelles

sont les politiques de développement à privilégier pour stimuler la réduction de la

pauvreté rurale à Madagascar? > Afin de répondre à cette question, il a été développé une

problématique de recherche par étape qui aborde successivement les points suivants :

d'abord (i) identifier le problème de pauvreté rurale à Madagascar (que/s sonf /es facfeurs
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ayant un rôle détenninant sur le degré de pauvrefé des ménages, pour quelles raisons

certains ménages sodent de la pauvreté et d'autres y demeurent?) ; puis (ii) analyser la

situation et le potentiel de la principale activité économique ces ménages, le riz (pour lutter

contre la pauvreté, peut on tabler sur une relance de la filière riz ?) ; (iii) identifier comment

agir pour améliorer I'activité économique de ces ménages (guels sonf les déterminants d'une

stratégie d'appui aux producteurs ?); (iv) déterminer les implications en termes de

politiques de développement (quelles sonf /es mesures politiques ef les invesfissemenfs

pubtics prioritaires?) ; (v) sur ces bases consolidées par I'expérience fournie par d'autres

pays, concevoir une stratégie de développement s'appuyant sur la filière riz et analyser de

façon prospective son impact (que//es sonf les implications ef les impacts d'une stratégie de

relance de la filière riz ?)

Le premier point concerne I'analyse du cumul de handicaps agissant comme un

générateur de pauvreté rurale dans I'agriculture malgache puis l'analyse des facteurs

endogènes et exogènes vecteurs du processus de développement rural. Cette recherche

commence ainsi par formaliser les "trajectoires des ménages de sortie de la pauvreté rurale"

à partir des dynamiques micro socio-économiques caractérisant les ménages émergents

bénéficiaires d'un environnement de facteurs favorables et d'appuis. Elle met ensuite en

perspective au niveau méso-économique les conséquences de la situation micro-

économique des agents du secteur rizicole. Se référant notamment à I'approche néo-

structuraliste, elle analyse les effets des politiques publiques actuelles de développement et

I'impact à attendre de différents scénarios prospectifs sur la filière riz. Cette analyse devrait

contribuer à réajuster les stratégies de réduction de la pauvreté dans leur composante

développement rural. Le travail se positionne ainsi dans une démarche d'analyse des

politiques qui regroupe I'ensemble des outils employés pour suivre I'impact/ I'effet des

mesures politiques en cours sur I'ensemble du secteur rural et sur les principales filières de

production, de simuler des mesures à l'étude pour en estimer les effets possibles. Ceci vise

à fournir aux décideurs un appui à la décision (révision de la politique en cours)...

Selon De Maio, Stewart et Van der Hoevenl2, pour analyser la pauvreté à

Madagascar, il est nécessaire de se focaliser sur le secteur rizicole. Près de 90% de

I'ensemble des ménages pauvres (80% de la population totale) vivent en milieu rural. Or

l,économie rurale est basée sur I'agriculture qui est dominée par la production rizicole,

rr SEN, A; Un noutnau ttlodèle Economique: Développcment, Iustice, Liberté, Editions Odile Jocob,

(Nécessitê d'une opproche diversif iée p 132) 1999
tz DE,t Aro, L, 5TEWART, F, VAN DER HoEVEN, R; computable General Eguilibrium Âflodels, Adjustment

ond the Poor in Afrlco, World Developmenf Vol.2T no3 P 453'470,1999
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principal aliment de base pour l'ensemble du pays, fournissant près de 600/o de la ration

calorique et protéique par habitant. L'entité < filière riz 13>r est un système évolutif complexe.

L'ensemble des stratégies micro-économiques des opérateurs et des mesures politiques

génère dans la filière une dynamique inteme de fonctionnement, d'évolution et d'inertie

(dysfonctionnements internes, conflits d'intérêt entre opérateurs) qu'il est nécessaire de

cemer et de prendre en compte pour identifier une politique de réduction de la pauvreté

rurale. Aussi, la thèse se concentre sur l'analyse des facteurs de blocage et des facteurs

dynamisants agissant sur la filière riz et le monde rural malgache.

Cette thèse sort du cadre traditionnel où I'on cherche à démontrer une hypothèse de

travail en structurant la recherche sur trois éléments, (i) Théorie : références théoriques,

recherches précédentes, positionnement de cette recherche par rapport à la théorie, champ

d'application ; (ii) Présentation des résultats de I'analyse de données ; (iii) Interprétation des

résultats, comparaisons avec d'autres travaux proches et conclusions. Basée sur les

recommandations de Sen privilégiant une approche pluridimensionnelle, c'est davantage une

thèse de capitalisation combinant plusieurs travaux de recherche réalisés par le doctorant

lors de ses trente mois de travail sur place comme consultant FAOia puis comme chef de

projet d'appui à I'Unité de Politique de Développement Ruralts (UPDR) et par d'autres

chercheurs, faisant appel à plusieurs bases théoriques (d'où des rappels de théorie dans

plusieurs chapitres). Comme le souligne Bartotiro, seut un incessant va-et-vient entre la

théorie et la pratique, chacune éclairant, questionnant, et fécondant I'autre peut permettre

l'accès, en économie, à des vérités relatives. Ainsi ce travail très fortement imprégné

d'expériences d'enquêtes de tenain et d'échanges de vue avec I'ensemble des experts

chercheurs et consultants travaillant à Madagascar avec la FAO, la Banque Mondiale, le

Fonds International de Développement Agricole (FIDA), le Centre International de

13 Selon FABRE (1994), on appelle filièrc de p.oduction l'ensemble des ogents économigues gui concourrent
directement à lo producfion, à lo commerciolisoiion puis à la tronsformation et à l'ocheminement jusqu'ou
morché de réolisotion d'un même produit ogricole (ou d'élevoge). Ainsi de lo culture du riz, de celle du
coton, de l'orochide, à l'élevoge (flllère vionde, filière cuirs et peou), lo filière englobe lo succession des
opérotions gui, portant en amont d'une motière prernière - ou d'un produit intermédioire - oboutit en ovol,
oprès plusieurs stodes de tronsformotion/ volorisotion/ commerciolisotion ù un ou plusieurs produits finis
ou niveou du morché de consommotion ou de l'exportotion.
la Eguipe de Consultonts FAOt ANDRIA,I^BOLOLONA, W, BOCKEL, L, DABAT, ,l^-H, KAKOTONIÂISA, V,
RAKOTOARISOA, J, RAKOTOVAO, J,lrt, RASONINA, R, RATOVO, AH, RAZAFII ANDIÂttBy, L
r5 Le projet d'oppui à I'UPDR est un projet d'oppui institution nel de la Coopêrotion Françoise ouprès du
Âttinistère de l'Agriculture dëmorré en 1997 et toujours en cours; Il comprend notamment (i) de lo
formotion à l'onalyse des politigues, (ii) le finoncement d'experts molgoches controctuels, (iii) l'oppui à des
processus de mise en e,uvre de politigues (Plon d'Action de Développement Rurol), (iv) lo réolisotion d'études
et d'enguêtes porfont sur des sous-secteurs (filières) des fonctions (vulgorisotion, recherche ogricole) des
institufions (Diognostic des Orgonisotions Pcysonnes, iÂinistère du Développemnt Rurol) l'oppui à des
processus de mise en euvre de politigues (Plon d'Action de Développement Rurol).
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Recherche sur I'Agriculture et le Développement (CIRAD), l'lnstitut de Recherche sur le

Développement (lRD- MADIO) tente de repositionner la démarche de recherche dans une

problématique d'orientation des politiques de développement en s'appuyant sur I'approche

néo-structuraliste, les modèles de croissance endogène et le concept de secteur moteur.

En termes d'organisation du document, la thèse comprend deux parties. La

première partie intitulée "Pauvreté rurale et stratégies des ménages : le poids de la

filière rtz " introduit les difrérents concepts d'analyse de la pauvreté, puis analyse les

stratégies de ménages identifiant les trajectoires de sortie de la pauvreté ; le lien entre la

filière riz et les dynamiques de pauvreté y est ensuite analysé. Elle comprend ainsi trois

chapitres ; le premier chapitre "concept de pauvreté et stratégles des ménages ruraux"

présente d'abord le concept de pauvreté et les approches de la pauvreté introduisant ainsi le

caractère multidimensionnel et dynamique du concept de pauvreté, puis présente un concept

de trajectoire de sortie de la pauvreté rurale en se basant sur une typologie d'un panel de

ménages ruraux. Le second chapitre "La filière riz, principal employeur rural " réalise une

analyse méso-économique de la filière riz comme secteur d'activité avec une analyse par

type d'agentl7 et une analyse micro-économique des performances techniques, de la

productivité par système de production et par région, le troisième chapitre < Stratégies

paysannes, facteurs de produc'tlon et gestion du risque, spécialisation et

diverslfication D propose une typologie des modèles d'exploitation rizicoles et reprend une

analyse du poids des principales contraintes sur la production et ses implications sur la

pauvreté rurale.

Après cette première partie qui se concentre sur I'analyse de la situation et des

comportements au niveau micro-économique (ménages) et méso-économique (filière)' la

seconde partie introduit la notion d'impact des politiques et stratégies de développement, y

soulignant le rôle que prend I'Etat à travers ses politiques macro-économiques et

sectorielles et son programme d'investissement public. Dans cette seconde partie I'analyse

intègre une dynamique temporelle (analyse historique, scénarios prospectifs), avec un

modèle dual de projection de l'économie malgache ainsi qu'un processus d'analyse

comparative des politiques de développement de plusieurs pays en développement. Cette

deuxlème partie "politlques de développement, Investlssements publics et stratégies

de réduction de la pauvreté" comprend deux chapitres. Elle commence par le chapitre lV

16 BARTOLI, H ; ort. cit.
17 Açnt ol opéroteur : On oppelle ogent ou opéroteur un octeur économique, c'est à dire une cellule

élémentaire intervenont dons l'économie, un centre outonome d'oction et de décision (pcysan, commerçont,

entreprise, orgonisme de dêveloppement).
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Approches du développement, polltiques et investissements publics, qui fournit une

analyse de l'évolution des approches du développement, de la contribution des différentes

écoles de pensée notamment néo-libérates et néo-structuralistes ainsi que des théories et

des modèles de croissance endogène, du paradigme de développement basé sur une

croissance générée par la demande domestique, les économies d'agglomération, le modèle

spatial qui ont contribué à l'élaboration du concept de stratégie de réduction de la pauvreté. ll

spécifie ensuite les interactions spatiales et géographiques (dynamiques de proximité,

relation ville-campagne...) qui sont à prendre en compte dans le cadre d'intervention en

matière de développement rural. Ce chapitre analyse ensuite les différents types

d'investissements et de politiques publics susceptibles d'être utilisés dans ce cadre de

stratégie publique de développement rural en se basant sur le cas de Madagascar. Le

chapitre V lmpact des politiques sestorielles sur la pauvreté : Analyse comparative et

scénarios prospectifs fournit une mise en perspective de l'évolution historique des filières

rizicoles asiatiques et africaines permettant d'illustrer I'impact de choix spécifiques de

politiques sectorielles. ll foumit ensuite une analyse critique de la politique actuelle du

gouvernement malgache, plus particulièrement de sa stratégie de réduction de la pauvreté.

Cette stratégie est soumise à un scénario de projection sur 2015 en employant un modèle

dual de croissance. Puis les implications de croissance du secteur primaire sont traduites en

scénarios prospectifs de croissance de la filière riz qui permettent de tester la faisabilité et

I'irnpact de tels scénarios en les comparant dans le chapitre suivant avec les évolutions

passées d'autres filières rizicoles dans les pays asiatiques

Un travail de recherche sur la pauvreté nécessite une grande disponibilité de

données d'enquête. Dans les pays en développement, ll y a souvent un déficit d'information

et d'analyse de politique pour informer et guider les changements institutionnels et politiques

en cours ou à l'étude afin de mener une politique cohérente de réduction de la pauvreté.

Pour assurer le pilotage de telles stratégies de réduction de la pauvreté, permettre une mise

en æuvre efficiente et un suivi effectif de I'impact des actions, il est déterminant de suivre

l'effet de ces politiques sectorielles sur les stratégies micro-économiques des producteurs et

des opérateurs et sur les décisions des ménages. La pertinence de l'emploi d'information

provenant des exploitations agricoles et des opérateurs micro-économiques pour faire de

I'analyse de politique et de la planification a été soulignée par plusieurs experts (DILLON,

HARDAKER, 199318; DXON, HALL, VYAS, 19941e). Le besoin de mieux comprendre

" DILLON, J L, HARDAKER, J B : Farm management ræearch for Snall Farmer Development FAO Form
Systems iÂonagement Series No6, 1993
te DIXON, J ,U, HALL , Âl[ et WAs, V S ; Farm and Conmunify rnformafion use for
Programmæ and Policiæ, FAO Form Systems rtltonogement Series No8, t994
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comment les ménages agricoles réagissent aux mesures de politique et la façon d'utiliser

cette connaissance dans la formulation de politiques sont des points clés. En effet dans la

plupart des pays, le comportement des décideurs micro-économiques constitue un

déterminant majeur dans le développement rural. Les principaux types d'information qui

pourraient servir en analyse de politique sont classifiées par Dixon, Hall et Hardaker et

comprennent notiamment disponibilité et qualité des ressources agraires, accès aux

ressources, micro-stratégies des ménages, prix des produits à la ferme, emploi d'intrants,

productivité, surplus commercialisé, organisation et fonctionnement des institutions locales,

emploi des services... Ces informations sont de plus en plus collectées sur une base très

ciblée à travers des observatoires, deS études de cas au détriment d'enquêtes cotteuses de

large envergure.

A Madagascar, I'appui des bailleurs de fonds, la présence permanente de plusieurs

centres de recherche intemationaux et le niveau élevé de I'expertise locale ont contribué à

multiplier les travaux d'enquête disponibles sur le milieu rural particulièrement depuis 1996.

Ainsi par exemple L'lFPR1 (lnternational Food Policy Research Institute) a appuyé le centre

malgache de recherche agricole, FOFIFA, entre 1994 et 1997 pour réaliser un ensemble

d'enquêtes sur le monde rural qui ont donné lieu à plusieurs travaux d'analyse. Un Réseau

d'Observatoireg Ruraux (ROR), développé comme expérience pilote par l'lRD MADIO sur

lgg5-1ggg sur 5 sites, a été progressivement élargi entre 1999 et 2000 avec I'appui de la

Coopération Française, de la Coopération Suisse, de I'Union Européenne, de la FAOæ à un

réseau nationat d'une vingtaine de sites enquêtés à raison de 500 ménages par site. Ce

réseau est supervisé depuis 1999 par I'Unité de Politique de Développement Rural (UPDR)

dans laquelle le doctorant a travaillé pendant deux ans comme chef de projeft. Ce réseau a

fourni ainsi chaque année, entre 2000 et 2002, de 9 à 10000 questionnaires d'enquêtes au

niveau ménage rural. Ces données sont collectées pour permettre (i) d'analyser l'évolution

de la situation des ménages et I'impact des actions de développement sur des zones

appuyées par des projets de développement, (ii) de réaliser un suivi des ménages en

comparant leur profil par zone, (iii) de développer des travaux de recherche. Néanmoins

jusqu'en 2001, leur exploitation était limitée au développement de profils annuels très

descriptifs de la situation des ménages ruraux.

En lggg-2000, dans le cadre d'une requête du gouvernement de Madagascar pour

une étude économique approfondie sur la filière visant à améliorer le diagnostic économique

20 Food ond Agriculture Orgonisotion
2r proJet d'oppui à I'UPDR sur financement de lo Coopération Fronçoise (en cours 1997'2004...)
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de la filière nz, le doctorant a supervisé pour la FAO toute une série d'enquêtes sur la filière

riz avec 7 niveaux d'enquêtes (2500 questionnaires) réalisées conjointement pour couvrir les

différents types d'agents économiques impliqués (i) le ménage riziculteur (ii) le collecteur, (iii)

le grossiste, (iv) le décortiqueur, (v) la rizerie, (vi) le détaillant, (vii) le consommateur urbain.

Un dénombrement qualitatif des caractéristiques des ménages ruraux portant sur plus de

100 000 ménages qui avait été réalisé en 1998 en phase 1 d'une Enquête Agricole de

Basez (EAB) non achevée a fourni une base statistigue pour évaluer le poids des différentes

catégories de riziculteurs.

Enfin un recensement quasi exhaustif3 des communes de Madagascar a été réalisé

entre septembre et décembre 2001 avec I'appui du programme llo2a (projet analyse

éconornique améliorée pour la prise de décision à Madagascar). Les résultats du

recensement permettent de foumir une analyse spatiale en matière de contraintes ou de

services disponibles. Ænsi le présent travail de recherche n'a pas été affecté par des

contraintes de données disponibles ; il a été nécessaire au contraire de faire le tri entre les

sources d'information et de réaliser une sélection des données micro-économiques au

niveau des ménages ruraux, et des éléments d'analyse méso-économique et macro-

économique pour éclaircir les perspectives de développement rural et les stratégies de

réduction de la pauvreté.

?2 rêoltsé par le f{tinistère de l'Agriculture (lrlINA6Rf) ovec l'appui de l'institut Notionol de Stotistigues
(rNsTAT)
23 1385 communes visitées sur 1392 communes recensées
2+ Partenariot Cornell University - FOFIFA - INSTAT et finoncement USAID

Page 16



PREffiIHRE FARTIE:

FAUVRHTE RURATE Hf STRATEGIE DES
IilENAGES: tE PO]D$ E]H tA FltlERE RIZ

Page 17



PREMIERE PARTIE, PAUVRETE RURALE ET STRATEGIE

DES MENAGES : LE POIDS DE LA

FILIERE RIZ

Cette première partie introduit en chapitre 1 le concept de pauvreté et les approches

employées pour l'analyser. Elle présente les profils de ménages ruraux en majorité

riziculteurs, en caractérisant des trajectoires de sortie de la pauvreté. Dans le chapitre

suivant, la filière riz, principale activité économique en milieu rural est analysée au niveau

méso-économique, en termes d'impact global sur la pauvreté puis ses différentes activités

sont analysées en termes de performances de productivité du travail et de performanoes

micro-économiques des agents. Le troisième chapitre "Stratégies paysannes : facteurs de

production et gestion du risque, spécialisation et diversification" analyse tes comportements

de producteurs particulièrement sur te niveau d'intensification, le degré de mobilisation des

facteurs de production et la gestion du risque, la dynamique associative des organisations de

producteurs et de leur impact sur les revenus et le degré de pauvreté en milieu rural. Gette

première partie reconstitue le puzle complexe que constitue I'environnement socio-

économique des ménages agricoles, faisant ressortir les principales contraintes qui affectent

leur degré de pauvreté ainsi que les comportements qui permettent à certains groupes de

ménages d'émerger avec de meilleures conditions de vie.
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CnnprRe I : ConCEPT DE PAUvRETE ET PRoFILS DES
MENAGES RURAUX

Ce chapitre introduit le concept de pauvreté puis propose des grilles de lecture des

caractéristiques et comportements des ménages agricoles et ruraux permettiant de

caractériser le profil des ménages les plus vulnérables. La section 1 décrit ainsi les

différentes approches employées dans I'analyse de la pauvreté, l'approche monétaire,

I'approche des besoins essentiels, I'approche par les capacités ou opportunités, I'approche

par t'exclusion sociale. Dans la section 2, il est fourni un aperçu des indicateurs et mesures

de la pauvreté à Madagascar issus des différentes études et du travail d'analyse sur le

Réseau d'observatoires ruraux. La section 3 différencie les facteurs réducteurs ou

générateurs de pauvreté dans le milieu rural malgache, distinguant notamment comme

facteurs (i) la disponibilité en surface rizicole par ménage, (ii) le niveau d'instruction' (iii) le

facteur risque, (iv) le montant d'investissement en équipement, (v) le degré de diversification

des productions, (vi) le niveau des ventes de riz et la durée de stockage' (vii) I'appartenance

à une Organisation paysanne, (viii) I' accès au crédit, (ix) le degré d'éloignement, (x)

l,implication dans les activités extra-agricoles, (xi) les migrations saisonnières. La section 4

intitulée ( concept de trajectoire de sortie de la pauvreté > introduit le concept de

trajectoire de sortie de la pauvreté. La section 5 intitulée < Quels ménages ruraux échappent

à la pauvreté? > développe une analyse des profils de ménages ruraux en fonction de leur

degré de pauvreté, selon qu'ils cumulent différents facteurs réducteurs ou générateurs de

pauvreté. Ce6 conduit à une typologie des ménages riziculteurs distinguant groupes à

risques et grouPes émergents.

1.1 LE CONCEPT DE PAUVRETE : DES APPROCHES PLUS QUALITATIVES

DE LA PAUVRETE

On ne peut s,arrêter à une description comptable du phénomène de pauvreté. Au-

delà de l,idée de compter la pauvreté, il s'agit de l'expliquer. comprendre la pauvreté

suppose de,,relierles phénomènes obserués aux mécanistnes de production des inégalités".

ll faut penser la pauvreté moins comme un état que comme un produit et une discrimination

issus d'un cumul de handicaps. Cela engage à restituer les mécanismes qui concourent à la
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concentration toujours plus forte des richesses et à la dégradation des termes du partage

(LEVY, PELLEïER2s, 2OO1)

Ainsi en dix ans, I'approche de la pauvreté a beaucoup évolué, tant dans les pays

développés que dans ceux en voie de développement. Cette accélération de la réflexion sur

le concept de pauvreté est liée aux limites de la croissance économique des pays

développés ou émergents qui peut s'accompagner d'un creusement des inégalités et d'une

augmentation de la pauvreté, et au fait que la lutte contre la pauvreté est devenue d'autant

plus urgente dans les pays en développement que certains d'entre eux ont connu plus de dix

ans de décélération de la croissance. Comme le souligne Maddison26, la pauvreté et la

stagnation sont les caractéristiques prédominantes de I'Afrique. L'évolution de l'approche

pauvreté s'explique aussi par les importants apports théoriques et philosophiques de

chercheurs notiamment de Sen (SEN 198327, SEN 199728, SEN 1999æ), qui a travaillé

successivement sur les choix des techniques et le chômage déguisé, l'économie du bien être

et la théorie des choix collectifs, I'analyse de la famine, la mesure de la pauvreté, puis

l'éthique et l'économie (HUGON* , 1999).

Les concepts se sont progressivement enrichis. La pauvreté est maintenant reconnue

comme un phénomène complexe et multidimensionnel. Les changements de I'approche de

la Banque Mondiale soulignent cette évolution. Alors que dans les années 80, elle se basait

sur une approche utilitariste de la pauvreté (cf. les études LSMS3t sur la mesure des niveaux

de vie), son rapport sur le développement de 1990 WORLD BANK 199032) s'inscrit dans

l'approche des besoins essentiels qui est élargie en incluant dans la définition de la pauvreté

les questions d'insuffisance des niveaux d'éducation et de santé.

Le demier rapport (WORLD BANK 2000) marque un nouvel élargissement, faisant

également entrer dans la notion de pauvreté la précarité et la prédisposition aux risques ainsi

que I'impossibilité de se faire entendre et d'influer sur son propre destin. Ces contraintes

réduisent fortement ce que Sen décrit comme "les capacités dont dispose un individu, Cest à

25 LEW, C, PELLETIER, W ; Rætez pauw,es, on vous obsæve, orticle du lÂonde onalysont le Ropport 2001
de l'Observatoire de lo Pauvreté, Poris, Jujllef ?OOl
26 Â nDDISON, A : Vêconomie mondiale, une perspective millénoire, OCDE, 2001
27 SEN, A ; Poor, relotively speoking, Oxford Economic Papers(35): p 153-169, 1983
28 SEN, A ; Editorial: Humon Capitol ond Humon Copability, World Development\S (LZ):1959-61. 1997
2e SEN, A ; ort. cit.
30 HU6ON ,P : Amartyo Sen théoricien, expert et philosophe du développement, Rewe dEconomie Polifique,
juillet 1999
3r Living Stondords ÂÂeosurement Study (L5,1ÂS)
s2 WORLD BANK : World Development Peport 20OOn. Affacking Poverfy. First droft, Woshington. 2000
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dire les libertés fondamentiales qui lui permettent de mener le genre d'existence auquel il ou

elle aspire" (SEN 1999).

De la même façon, la réflexion sur les indicateurs de pauvreté a évolué parallèlement

à la multiplication des facteurs à prendre en compte. Ainsi en plus des variables de flux

(consommation, revenu) des variables de stock doivent être aussi mesurées (niveau de

capital humain, capital physique, par exemple). De même, le problème de l'élaboration de

critères discriminants, subjectifs ou absolus, se pose. Enfin, du fait de son caractère

multidimensionnel, la question de la pertinence d'une construction d'indicateurs synthétiques

de la pauvreté est débattue.

En s'inspirant très largement d'un document de présentation des concepts, mesures

et suivis de la pauvreté (LOUP, MESPLE-SOMPS et al 200033), on différencie ainsi les

concepts de pauvreté:

L'approche monétaire

L'approche monétaire est marquée par la théorie utilitariste et la théorie du bien-être

qui la prolonge. Elle s'appuie sur une évaluation des préférences des individus que

I'on considère représentées par une fonction d'utilité. Cette demière est supposée la

même pour touss ; en outre, elle fait I'hypothèse qu'une augmentation du niveau de

consommation accroît le bien-être. On peut ainsi considérer que le niveau de

dépenses de chacun correspond à une maximisation de la fonction d'utilité afin

d'obtenir un niveau de bien-être optimal. On peut dès lors comparer le niveau de

bien-être de chaque individu à travers les dépenses effectuées.

Les consommations ne faisant pas I'objet d'une dépense monétaire telles que les

loisirs non-marchands, les services publics comme l'éducation et la santé, ne peuvent

être p1s en compte. Ainsi parmi les inconvénients de l'approche monétaire et de

I'approche utilitariste on peut citer I'indifférence distributionnelle, un total désintérêt

pour les droits, les libertés et les autres questions non liés à une dépense qui

estompe les privations dont souffrent les plus démunis.

33 Loup, J, ,tÀEspLE-sol,lps, s, RAZAFTNDRAKOTO, iÂ et al.: Présentafion des concepfs, mesures el

suivis de la puvreté, document de trovoil, mors e000
3. Si cetre hypothèse n'étoat pos confirmén, il seroit impossible de compqrer le niveau de bien-être de

choque individu.
Page 21



Les questions traitées les plus importantes concernent alors le dilemme efficacit$

équité et la distribution du bien-être. << On cherche alors /es conditions de

maximisation d'une fonction de bien-être socra/ dépendant à la fois du bien-être

moyen et de la répartition de ce bien-êtrc entre les individus. [a recherche de cette

synfhèse a amené les théortciens du bien-être à étudier plus directement le problème

de la pauvreté et de sa répaftition>> (COGNEAU, DUMONT et al. 1996e1. Les

pauvres sont définis comme étant les individus ou les ménages ayant un niveau de

dépenses inférieur à un seuil. Ce demier peutétre absolu ou relatif.

L'approche des besoins essentiels

Le caractère trop utilitariste de la préédente approche a généré de nombreuses

critiques, allant jusqu'à réfuter la notion même d'utilité. Ceci a contribué au

développement de l'approche par les Besoins Essentiels (STREETEN, BURKI et al.

198136; RICHARDS, LEONAR 198237) durant les années 70. << La pauvreté est tefait

d'être privé des moyens maténels permettant de satisfaire un minimum acceptable de

ôesoins, notamment atimentaires.u (PNUD 1 99738).

Cette approche part de l'identification des formes spécifiques de privations de biens.

ll faut alors définir quels biens sont importants et quel niveau de < consommation >

est jugé insuffisant. Généralement les besoins dits essentiels sont : I'alimentation, les

vêtements, le logement, les soins de santé, l'éducation, I'approvisionnement en eau,

I'accessibilité aux transports.

Cette conception dépasse la notion de dépenses indlviduelles car elle admet qu'il ne

suffit pas que les revenus augmentent pour que les individus aient un meilleur accès,

par exemple aux soins de santé ou à l'éducation. Elle intègre ainsi des services

devant être fournis par la communauté. En outre, elle met en avant le fait que des

ménages n'ont pas tous les mêmes capacités à transformer un accroissement de

revenu en un meilleur niveau de vie. Les problèmes de malnutrition des populations

rs CO6NEAU, D, DUÂONT, tr-C et ol.; Pauwefé et développenent; un bilan malaisé, document de trovail
DIAL (1996-07 /T)t ?r. 1996
36 STREETEN, P, BURKI, 5 J et ol. ; First things first: meeting bosic needs in developing countries. New
York, Oxford Universily Press, t98l
37 RICHARDS, P et LEONAR, ,1,\, eds. ; Targef Setting for Basic lkeds, Genève,Internotionol Lobor Office,
t98?
3E PNUD : Rapport sur le développenent, Economica, !997
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pauvres relèvent de ces questions là (LIPTON, RAVALLION 199531. Enfin, elle tient

également compte des besoins en emploi et de participation à la vie de la société.

L'approche par les capacltés ou opportunités

L'élargissement des approches a récemment mis en exergue la notion de capacités

ou opportunités, la pauvreté se définissant par le fait de ne pas disposer des moyens

(capital humain, capital physique, capital social) pour atteindre un niveau de vie

décent. L'accent est mis de plus en ptus sur l'insécurité ou la vulnérabilité d'une part,

et t'exclusion sociale d'autre part, non seulement comme facteurs mais comme

résultants de la pauvretéao. La "capacité" d'une personne définit les différentes

combinaisons de fonctionnements qu'il lui est possible de mettre en æuvre" (SEN

l ggg). Dans l'approche des capacités ou opportunités (< capabilities >) de Sen (SEN

1gg3 ; SEN 1gg3; SEN 1gg7), I'accent est mis sur le fait que la pauvreté se définit

comme étant un état où t'ensemble des choix est restreint. De ce point de vue << /a

pauvreté représente l'absence de certaines capacités fonctionnelles élémentaires.

Cette forme de pauvreté s'apptique donc aux personnes n'ayant pas la possibilité

d,atteindre des niveaux minimums acceptabtes concernant ces capacités

fonctionne//es. Celtes-ci peuvent aller du domaine matériel- disposer d'une

alimentation convenable, être conectement vêtu et logé et être prémuni contre les

maladies pour lesqueltes exisfe une prophylaxie, par exemple- à des cntères sociaux

ptus complexes fels que ta participation à la vie de ta cottectivité. ), (PNUD 1997).

Cette conception prend en compte et mesure à la fois ce qu'on peut faire ou ne pas

faire (capacités) et ce qu'on fait ou non (réalisations, << functioning D ou < doing and

being D). L'idée est que la possibilité de choisir est un facteur essentiel au bien-être.

La consommation de biens matériels n'est pas une fin en soi mais est un moyen

d,accéder à un état de bien-être désiré. Ainsi il est reconnu le caractère contingent du

bénéfice tiré par la consommation de biens. ll dépend d'un faisceau de facteurs donc

les caractéristiques de I'individu et de la communauté. Toutefois la notion d'utilité est

réfutée.

3e LIpTON, frl et RAVALLION llÂ; Poverty and Poliry, in Handbook of Development Economics,

BEHR|JTAN, J et SRINIVASAN, T N (eds) ; ElsevierScience B.V. IIIb: 2553'2657 , 1995
eLOV?,J, ÂÂESPLE-sO,I PS , S,RAZAFINDRAKOTO, li, et al. ; ort. cif.
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Cette conception du bien-être ne tient donc pas compte du fait que < certains états >

atteints par un individu et jugés comme représentatifs de la pauvreté peuvent être

voulus comme tels par l'individu lui-même. La place des préférences n'est donc pas

claire. Cette approche n'a pas démontré en quoi I'accroissement de la consommation

(et des revenus), bien que pouvant ne pas agir sur les < capacités > des pauvres, ne

devait pas être un objectif de politique (LIPTON, RAVALLION 1995).

L'approche par I'exclusion sociale

Quoiqu'il en soit, les écrits de Sen ont révélé un élément important de la pauvreté, à

savoir t'exclusion sociale, thème qui s'est aussi développé dans les pays occidentaux

(TOWSEND 198541). Un pauvre est une personne qui n'a pas les moyens de

participer aux activités de la communauté à laquelle il appartient et de prendre part au

niveau de vie largement répandu dans la société. Cette approche ne se limite pas à

une dimension individuelle ; elle peut aussi se rapporter à des communautés entières

exclues de la société. Cette exclusion sociale s'explique par un manque de moyens

financiers mais aussi par un bas niveau d'éducation, par un faible accès à

I'information ou par une insuffisante capacité à tisser des liens sociaux, etc.

Cette conception renvoie à un concept relatif de la pauvreté : les codes sociaux de

reconnaissance des personnes, les systèmes d'expression politique, le mode de

hiérarchisation des individus sont très différents d'une société à I'autre. De même,

elle renvoie à une approche subjective de la pauvreté. Dans la mesure où être pauvre

s'exprime par un manque de respect, de reconnaissance, de dignité, de sécurité et

de justice, même si on peut définir des critères objectifs de définition de ces états, ces

< états D peuvent être pour une bonne partie de I'ordre du subjectif.

Reprenons également ci-dessous les quatre axes d'analyse de la pauvreté proposés

par Gogneau, Dumont et al. (1996): < Les analyses et théories de la pauvreté peuvent dans

la pratique se classer suivant quatre axes : un axe "subjectif- objectif ", un axe "amont-aval",

un axe "continu-discontinu" et un axe "statique-dynamique".

Le premier axe classera les conceptions de la pauvreté suivant leur mode

d'évaluation : les pauvres sont-ils définis par rapport à des critères objectifs extérieurs à eux-

mêmes ou sont-ils, par définition, les personnes qui se déclarent comme telles ? L'approche

4r TOWSEND, P : A sociologicol opproach to the meosurement of poverty: o rcjoinder Jo Professor Amortyo
Sen.n Oxford Economic Paperd3T), 1985
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subjective achoppe souvent sur la question des comparaisons interpersonnelles, Cest sans

doute pourquoi I'approche objective lui est souvent préférée, particulièrement dans les pays

en développement.

Le deuxième axe, "amont-avat", classera les différentes conceptions de la pauvreté

suivant le type de déficit auquel elles se réfèrent. Un déficit d"'opportunités" (approche de

Sen par les capacités) signifiera que les pauvres auront des difficultés à accumuler ou à se

procurer des ressources de base : éducation, santé, capital productif. Ce manque de

ressources impliquera lui-même de faibles revenus qui, en aval, généreront des conditions

de vie difficiles. Se/on ta position à taquelle on se réfère sur ce second axe, les politiques de

tutte contre la pauvreté seront différenfes. Si Ïon met l'accent sur les droits ef les libertés,

une action juridique, légistative et sociale devra être entrepnse. Si /bn privilégie la répartition

des ressou/ces, it faudn mettre en æuvre des réformes du sysfème foncier, des droffs de

proprtéft et d'héritage ou du sysfè me éducatif. Si /'on ne considère gue les inégalités de

revenu ou de safisfacfrb n, on pouffa se resfre indre â des actions portant sur le marché du

travail, à une amélioration de ta fiscatité ou à des aides directes aux plus démunis.

Le troisième axe "continu-discontinu" oppose'a deux conceptions. La position

,,discontinue" considêre que le passage de ta pauvreté à la non-pauvreté n'esf pas une

transition continue mais imptique un saut de nature qualitative. De ce point de vue, les

situations de pauvreté doivent être valonsées de manière spécifique par rapport aux autres

situations d'inégalité, dans la mesure où les individus pauvres sonf privés de l'accès à

certaines tibertés ou ressources esse ntietles, Cette conception privilégiera une action large,

permettant de faire passer le ptus grand nombre possible de pauvres au-delà du seuil de

pauvreté ; la réduction des inégatités (au sein des pauvres ou entre pauvres et non-pauvres)

aura par contre une importance relativement moindre. Par opposition, une conception

,,continue" de ta pauvreté sTntéressera aux différences de degres de pauvreté et à la

réduction des inégalités parmi les pauvres.

Le quafième axe "statique/dynamique'oppose une conception statique ef sfailstique

de ta pauvreté (s'intére.ssanf à un "sfock' de pauvres) ef une conception de la pauvreté en

tant qu,expérience individuette. Si les expériences individuelles de la pauvreté sonf frès

transitoires dans certaines socréfés, dans d'autres la pauvreté constitue un état absofuant

dont tes individus ne peuvent sortir. On peut ainsi avoir beaucoup de pauvres gui ne sont

pas /es mêmes à deux dafes données, ou au contraire peu de pauvres qui sont touiours les

mêmes. Suivant que la pauvreté est appréhendée comme une situation statrsfigue par

taquelte tes individus ûiansrfe nt ou comme un handicap affectant une catégorie de "pauvres
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de longue durée" bien identifrés, les politiques de réduction de la pauvreté seront différentes.

Dans le premier cas, 17 esf possib/e de chercher à réduire le isque de pauvreté par un

sysfèrne d'assuna nce ; dans /e secon d, il faudra s'efforcer de remettre à flot les individus

concemés fouf en agissant en amont sur/es facteurs de risque. >

Le suivi de I 'évolution d'un panel de ménages à travers plusieurs enquêtes

périodiques permet de mesurer Ia pauvreté transitoire à travers les traiectoires d'évolution de

chaque ménage (voir JAT'./.N ET RAVALLTON, 199t2).

La pauvreté est ainsi à considérer comme un phénomène de convergence transitoire

ou continue de facteurs restrictifs (i) générant une situation de précarité en termes de

consommation alimentaire, d'accès aux produits de première nécessité (PPN) et aux

services de base, (ii) limitant les choix du ménage en activités économiques (iii) réduisant les

possibilités et conduisant à des stratégies de survie (taw* et autres activités à faible

rentabilité, vente des biens et du capital foncier, migration, mobilité saisonnière). Ce

phénomène peut aussi s'interpréter comme une situation de déficit de vecteurs positifs de

services d'appui, de facilités et d'opportunités

Blanc{ (1975) montre que I'investissement agricole affecté aux dépenses afférent

aux "consornmations de développement" Cest à dire à la production de denrées

alimentaires, aux soins de santé et à l'éducation est ainsi fondamental dans le

développement, parce que tous les éléments qui conditionnent la propension à travailler

d'une population sont subordonnés à l'état nutritionnel de cette population. Selon I'auteur,

"on peut considérer qu'un accroissement de la ration alimentaire en quantité et en qualité

peut entraîner :

tr Un accroissement de la quantité de travail physique et intellectuel par unité de temps et

par individu ;

tr Un accroissement global de la quantité de travail rendu possible par la capacité de

soutenir un effort de longue durée et par la diminution de I'absentéisme et des maladies

liées à la sous-alimentation

o Un accroissement de la capacité d'initiative et d'innovation.

42 JALnN, J et RAVALLION, ,l ; Tronsient Poverty in Postreform Rurol Chino.' ,Tournal of comparative
Economics 26: 338-357. t998
a3 Riziculture de montogne sur brûlis souvent sur zones de pente considérée comme en portie responsoble
ovec lo protigue de feux de pâturoge de phénomènes importants d'érosion et de dégrodotion
environnementole des surfoces forestières
# BLANC, J ; llalnuîrition et sous-développenrenf,PUâ Grenoble,1975
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Cette analyse fondée sur une connaissance approfondie de I'Afrique a pour mérite

d'indiquer que si le développement agricole doit être prioritaire, il doit être lui-même conçu en

vue d'une satisfaction des besoins immédiats des populations rurales. Dans une situation de

pauvreté, uî niveau raisonnable de consommation qui accroît la capacité productive des

hommes, est donc assimilable à un investissement productif.

La nouvelle approche de la Banque Mondiale dans son rapport sur le développement

(2000) inclut des filets de sécurité contre la vulnérabilité et la marginalisation et propose des

mesures de politique dans le domaine social et institutionnel. Les auteurs analysent le degré

de pauvreté en prenant comme postulat que le bien-être est déterminé par la quantité

d'actifs que possède une personne et la rentabilité de ces actifs : patrimoine, facteurs de

production mais aussi accès à I'instruction et aux soins de santé. On est passé d'une

approche par les résultats à une approche par les moyens et les facteurs plus explicative du

phénomène de pauvreté (FREUD, 2OOO45).

L'approche pauvreté développée dans le présent travail combine plusieurs de ces

approches ; elle distingue la notion de facteur de pauvreté traduisant une contrainte

(moyens de production limités, surface réduite, contrainte de réalisation comme le risque,

manque de capacité comme le déficit d'éducation, manque d'opportunités comme I'accès à

des services ou des activités économiques) de la notion de mesure de la pauvreté

traduisant un résultat à travers des indicateurs comme le revenu, les dépenses, la

production par tête. Les facteurs de pauvreté identifiés sont basés sur I'approche des

besoins essentiels (moyens matériels permettant de satisfaire un minimum de besoins) et

I'approche par tes capacités et les opportunités (SEN, 1997) considérés comme facteurs

d'émergence. Les Indicateurs de pauvreté (voir 1.2) mesurant le degré de pauvreté des

ménages se référent davantage à I'approche monétaire (revenus, dépenses).

Le déficit de moyens, de capacités et d'opportunités y est ainsi considéré comme une

contrainte. Moyens, capacités et opportunités sont analysés comme des faisceaux de

facteurs avec des effets de synergie qui se traduisent par des sauts de nature qualitative.

L'analyse de cette dynamique est réalisée à partir de panels élargis de ménages ; un panel

de 8500 ménages ruraux enquêtés dans le cadre du Réseau des Observatoires Ruraux

(ROR) en 2000 est ainsi employé dès la section 3. Un seconde base d'information de 1208

ménages riziculteurs enquêtés en 1999 (UPDR, FAO, 2000) plus orientée sur les

performances de production est employée dans les chapitres 2 et 3. Après cette revue des

45 FREUD , C: Papport 2OOO/ I de la Banque llondiale sur le déueloppcnent dans le monde : combaffre la

pauwefé, 2000
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approches de pauvreté, la section suivante foumit un aperçu des indicateurs et mesures de

pauvreté à Madagascar.

1.2 lttorcATEURs ET MEsuREs DE LA pAUvRETE A MADAGAScAR

Madagascar qui représente une population de quinze millions d'habitants en 2000,

est un des pays les plus pauvres du monde avec un PIB par tête de US$ 235 en 2000. Selon

le PNUDS, sur 174 pays, il se plaçait au 169ème rang en termes de PIB par tête mesuré en

parité de pouvoir d'achat en 1997. En retenant la ligne de 1$ par tête par jour (en parité de

pouvoir d'achat du dollar de 1985), on a estimé que 76% de la population vivait en deçà du

seuif de pauvreté en 1993 et 79o/o en 1997 (COGNEAU et ali, 200347). Néanmoins suivant

I'indicateur de développement humain (lDH), qui prend en compte l'état de santé et

d'éducation des populations en plus du revenu, Madagascar améliore légèrement son

cfassement relatif et passe en 147ène position. ll reste cependant parmi le groupe de pays à

faible développement humain, avec un niveau d'lDH inférieur à la moyenne de l'Afrique sub-

saharienne. Ainsi, Madagascar figure parmi les pays dont le classement selon l'lndicateur de

Développement Humain (lDH) est meilleur gue celui selon le Produit Intérieur Brut (PlB), ce

qui témoigne des efforts d'investissement passés dans le domaine social jusqu'aux

premières années des années 80.

La situation actuelle de dénuement économique de la plupart des malgaches se

double d'un niveau élevé de détresse dans les domaines essentiels de la vie humaine. Ainsi

près de la moitié des enfants en âge scolaire ne fréquente pas l'école. L'analphabétisme qui

touche plus de la moitié de la population, dont 56,5% de femmes, a un taux plus élevé pour

les tranches d'âge les plus jeunes ; près du tiers des malgaches a une espérance de vie

inférieure à 40 ans ; plus des trois quarts des malgaches n'ont pas accès à I'eau potable ;

l'apport énergétique de I'alimentation de trois malgaches sur quatre est inférieur à la norme

minimale de 2133 calories par jour. 600/o de la population est considérée comme

extrêmement pauvre, c'est à dire incapable de satisfaire ses besoins minimum en calories

selon des critères essentiellement monétaires (RAZAFINDRAKOTO, ROUBAUD, 2OOOot).

ft PNUD : art. cif.
47 co6NEAU, D, DU,t oNT, tr-c, GLrcK, p, RAZAFTNDRAKoTo, il, RAZAFTNDRAVoNoNA, J,
RANDRETSA, f, ROUBAUD, F; Pauwetê, dépenses d'éducotion el de sonté : le cos de tlÂodogoscor, in
,I ORRISSON, C, (ed.), Dépenses publiques déducafion, de santé ef réduction de la puweté en Afrique de
lEst : le cas de lladagascar, Cenrre de développement de I'OCDE, 2003
48 RnZnFINDRAKOTO, ,1 , ROUBAUD, F; Les nultiples faceffæ de la pauweté dans un pays en voie de
développenent, le cas de la capitale malgache, Projet lÂcdio, 2000
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Ainsi le niveau de pauvreté dans le pays reste, en particulier dans le milieu rural,

extrêmement important. A notre connaissance, peu de travail a été réalisé à ce jour pour

mesurer à Madagascar la pauvreté rurale dans ses nouvelles dimensions de capacités,

opportunités et d'exclusion sociale. Par contre l'approche monétaire et l'approche par les

besoins essentiels ont été employées à plusieurs reprises. Ainsi t'équipe ROR (Réseau

d'Observatoires Ruraux) UPDR a aussi travaillé sur la pauvreté en milieu rural sous l'angle

monétaire en termes d'incidence, de caractéristiques (2001) ; I'objectif était d'analyser et

caractériser la situation des ménages pauvres à partir d'une approche monétaire et de

dégager les principaux facteurs déterminants de la pauvreté. Ce travail a exploité des

données 1998/1999 des 13 observatoires du ROR (500 ménages environ par observatoire),

le seuit de pauvreté retenu a été de US$ 1 de revenus par tête par jour en équivalent pouvoir

d'achat 1985. On note aussi que Randretsa, Razafindravonona, Eazafimandimby et

Razafimanantenaae ont travaillé en 1999 sur un profil de pauvreté de Madagascar en

déterminant des seuils de pauvreté ou lignes de pauvreté alimentaire basés sur la méthode

des besoins nutritionnels (Food Energy Intakes ou FEI Method). Cette méthode issue d'un

seuil calorique minimum per capita conduit à une dépense alimentaire. On y ajoute les

autres besoins non alimentaires fondamentaux tels que le logement, l'éducation. Ceci a

conduit à déterminer des seuils de pauvreté alimentaire et des seuils de pauvreté non

alimentaire par province dont la somme fournit un seuil total. Ce seuil de pauvreté basé sur

la méthode des coûts des Besoins Nutritionnels (FEl Method) présente l'avantage de tenir

compte des différences de coût des consommateurs et des prix des produits selon les

régions et en distinguant milieu urbain et rural. Ces travaux réalisés à partir des données de

I'Enquête Permanente des Ménages (EPM 93 et EPM 97), ont conduit à des méthodes

avancées de calcul du seuil de pauvreté pour spécifier le profil de pauvreté mais ils ne

renseignent pas sur les facteurs qui sont à I'origine de la pauvreté.

On remarque néanmoins d'autres travaux réalisés par Minten, Zeller, et

Randrianarisons sur les déterminants du revenu agricole des ménages ruraux qui ont

analysé les caractéristiques des ménages présentant les revenus agricoles les plus bas

(quartile le plus bas) sans s'attacher à un seuil de pauvreté.

4C RNNDRETSA, T, RAZAFINDRAVONONA, J , E,AZAFII,IANDIIÂBY, L Et R,AZAFI'I'\ANANTENA , T;

Profil de pauneté à llladagascar, situafion et lendances , t999
s Â tNtEN, B, ZELLER, l , RANDRIANARISON, C: ùéterminants du revenu ogricole des ménoges ruroux
Cahier de la Recherche sur les Politiques Alimentaires,IFPRl USAID, 1998
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Au niveau de la pauvreté urbaine, les analyses sont plus développées. Ainsi une

mesure de la pauvreté a été effectuée à Tananarive à partir d'une enquête urbaine réalisée

en 1998 en conformité avec l'évolution du concept (RAZAFINDRAKOTO, ROUBAUD,

2O0O5r). Différentes dimensions de la pauvreté y ont été confrontées en rajoutant des critères

objectifs et I'appréciation subjective des ménages à la définition classique basée sur le

critère monétaire. Les critères objectifs reposaient sur les conditions matérielles d'existence

(caractéristiques du logement et éléments de confort tels que I'accès à I'eau et l'électricité),

le capitat humain (niveau d'éducation des membres du ménages), I'exclusion sociale (faible

intégration dans la société, pas d'accès à I'information, pas de dons ou transferts en

provenance d'autres ménages). L'appréciation subjective des ménages a été mesurée à

partir de la perception qu'ils ont de leurs conditions de vie, de la satisfaction des besoins

qu'ils jugent essentiels et de I'appréciation de leur aisance financière. L'étude montre

notamment que selon ia ligne de pauvreté internationale de US$ 1 par jour, conespondant

en termes de pouvoir d'achat à 850 000 fmg?naUitanUan en 1998 (129 €), environ un tiers

des habitants de la capitale serait pauvre alors que la pauvreté subjective atteint 84o/o soit la

grande majorité des habitants de Tananarive.

Selon le seul critère monétaire, en 1999, 80o/o des pauvres de Madagascar vivraient

dans les zones rurales. Les revenus moyens par tête varient du simple au double (1 10%) et

fes dépenses par tête de 1 à 2,5 entre zone rurale et capitale (dépenses annuelles totales

par tête de 499.000 Fmg (76 €) en zone rurale et de 1.268.000 Fmg (193 €) en zone urbaine

selon I'enquête UPDR/FAO).

Cependant cette différence s'interprète difficilement du fait d'une forte

autoconsommation en milieu rural. L'importance de I'autoconsommation - qui varie

énormément selon les régions est I'un des principaux facteurs qui rendent difficile

I'appréhension de la pauvreté en milieu rural et qui compliquent la comparaison des niveaux

de pauvreté entre milieu rural et milieu urbain. La difficulté de la comparaison ne se limite

pas aux seuls critères monétaires. Le différentiel d'alphabétisation entre la capitale - qui

compte Mo/o d'alphabétisés - et le milieu rural - avec seulement 43o/o d'alphabétisés

démontre la vulnérabilité qui affecte les campagnes. Une population alphabétisée a plus de

chances de se développer car elle est en mesure de capter I'information nécessaire à son

insertion socio-économique. Cependant, I'entraide et les dons, qui contribuent à protéger

5r RnznFrNDRAKoro, ÂÂ, RoUBAUD, F ;
52 looo Fmg = 0,152€ = 1 FF ( voriont de

1 Euro = 6560 Fmg (6230-6750 F^g)

ort. cit.
95O Fl 6lFF en 2001 à 1028 FMG /FF en 2003)
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leurs bénéficiaires de la pauvreté, peuvent être plus largement pratiqués dans le milieu rural

qu'en milieu urbain. 35% de la population de Tananarive souffre d'exclusion sociale d'après

I'enquête urbaine de MADIO tandis que la solidarité est assez répandue entre riziculteurs. La

pauvreté et la notion même de < pauvres > prennent des formes différentes en ville et en

campagne.

Dans le cadre du présent travail, une analyse de la pauvreté rurale basée sur le

Réseau d'Observatoires Ruraux (enquête 2000) a été réalisée pour disposer d'une base de

données de OZBO ménages riziculteurs, permettant de caractériser différents profils de

ménage et leur incidence sur le niveau de pauvreté. Dans cette analyse, la notion de

pauvreté est mesurée sommairement par quatre indicateurs de pauvreté complémentaires

(i) le revenu brut par tête, (ii) la production de paddy par tête exprimant la disponibilité

vivrière qui détermine le degré de sécurité alimentaire, (iii) les dépenses par tête (degré de

bien être) et (iv) le facteur < capital social-assurance-risquett > qui comprend le cumul de

biens et dépenses destinés à la couverture des risques et à I'intégration sociale de l'individu

(bovins, dons, dépenses de festivités). Revenu brut et dépenses par tête s'inspirent de

I'approche monétaire, tandis que le facteur capital social-assurance-risque se réfère à un

capital physique et des moyens. L'indicateur de production de paddy par tête traduit à la fois

une disponibilité se référant à I'approche par les besoins et un degré de productivité lié à la

capacité du ménage (approche par les capacités et opportunités).

Les valeurs moyennes de ces indicateurs qui sont calculés au niveau des ménages

sont les suivantes :

production de paddy par tête : moyenne ROR tous ménages 184 kg/tête/an'

dépenses du ménage par tête: moyenne ROR tous ménages 310 000 fmg/tête/an

(47 €),

revenus bruts par tête : moyenne ROR tous ménages 831 000 fmg/tête/an,

capital social-assurance-risque : moyenne à 418 000 fmg/tête.

On peut percevoir sur les graphiques suivants comment se positionnent les

producteurs par décile de revenu brut par tête.

5, colculé sur lo bose suivante : nombre de bovins X voleur unitoire (600-700 000/ tëte) * dépenses en

dons et dépenses somptuoires (cérëmonies...)
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Fioure 1 : Ménaqes rizicoles par décile de revenu oar tête

Le seuil de pauvreté fixé à l 'équivalent du pouvoir d'achat d'un dollar US$ par jour a

été calculé en équivalent pouvoir d'achat à Madagascar à un niveau de revenu annuel de

850 000 fmg (126 €) par tête. Au vu des niveaux d'inflatlon enregistrés entre 1998 et 2000

(10,3% en 1998-99 , 13,5o/o en 1999-2000), ce seuil de pauvreté est de 1.064.000 Fmg

(161€) en 2000.

Cette répartition par décile constitue une étape intermédiaire permettant d'analyser la

répartition (calcul de I'indice de Gini) et de déterminer les caractéristiques du profil des

ménages les plus pauvres et des plus riches pour identifier par la suite des groupes de

ménages. Ainsi dans le décile des ménages les mieux lotis, les grands traits du profil de

ménage sont les suivants : 72o/o des ménages sont en situation de risque réduit, 82% ont au

moins un niveau d'instruction primaire , 79o/o ont des activités extra-agricoles, 70% ont plus

de 0,6 ha de riziculture,TTo/o sont propriétaires, 59o/o stockent du riz plus de 6 mois.

A 831 000 fmg/tête/an (126 €), le revenu moyen par tête demeure en dessous du

seuil international couramment employé de pauvreté (1,06 millions de fmg correspondant en

pouvoir d'achat à US$ 1/jour/tête). Ce seuil n'est effectivement dépassé que par les deux

derniers déciles de ménages riziculteurs.
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Indicateurs de pauvreté des ménaqes fizicqlteurc par dégile de
revenu partête

sources.: enquête RO R 2m

lo

I Production
paddy /tête
(kg)

I Dépenses
ftête
(00Oftn9)

tr Capital
Social-
risque (000
frttg)

Comme on le voit dans le graphe ci-dessus, les autres indicateurs de pauvreté

présentent une évolution entre déciles extrêmement comparable au revenu. On note ainsi

que ta disponibitité de production en paddy par tête passe de 41 kg à 431 kg (ratio de 1 à 10)

avec une progression très régulière par décile, tandis que les dépenses de ménage par tête

évoluent beaucoup moins passant de 21 1 000 fmg à 580 000 fmg (ratio de 1 à 2,8). Enfin le

capital risque par tête passe de 208 000 fmg à 880 000 fmg.

On constate une très forte disparité des revenus moyens par tête variant de 1 à 20

entre le décile le plus pauvre et le décile le plus riche. L'emploi du coefficient de Gini permet

d'estimer le degré d'inégalité de la répartition de revenus sur un ensemble de ménages. Ce

coefficient traduit l'écart entre une distribution uniforme théorique des revenus et la

distribution effectivement ajustée sur les données recueillies. Sa valeur s'étend de 0, pour

l'égalité absolue lorsque chaque individu ou ménage reçoit une part identique de revenu, à

100 lorsqu'une personne ou un seul ménage reçoit la totalité du revenu. Galculé sur ce
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panel, le coefficient de Gini est de 64, ce qui correspond à un degré élevé d'inégalité. ll est à

noter que le coefficient de Gini est situé autour de 47 pour I'ensemble des pays sub-

sahariens dans les années 90 variant de 28,9 au Rwanda à 62,3 en Afrique du Sud

(DUBO|S, GUENARD, WINTER, 2OO1 54),

La présente analyse a été ciblée particulièrement sur les ménages riziculteurs du

ROR au nombre de 6780 (77o/o du panel). Les autres ménages agriculteurs et non

riziculteurs enquêtés qui sont au nombre de 1688 (19o/o du panel) disposent d'un revenu

brut moyen par tête de 626 000 fmg (-25o/o par rapport aux riziculteurs). Enfin le solde de

ménages ruraux non-agriculteurs (336 ménages, soit 4% du panel) de l'enquête ROR

dispose d'un revenu brut par tête de 942 000 fmg 1+13o/o par rapport aux riziculteurs). ll

apparaît ainsi que cette fraction marginale de ménages ruraux non-agricoles semble

disposer de meilleures conditions de vie.

1.3 FncleuRs REDUCTEURS ET GENERATEURS DE PAUVRETE DANS LE

MILIEU RURAL MALGACHE

La position d'un ménage rural dans tel ou tel décile n'est pas fonction du hasard. Si

l'on analyse les grands traits du profil des ménages appartenant au décile le plus pauvre, le

degré de risque est fort pour la majorité, l'analphabetisme est dominant, la plupart ont moins

de 0,3 ha de surface de nz.

Ainsi on distingue clairement un panel de facteurs générateurs ou réducteurs de

pauvreté selon qu'il y ait excédent ou déficit. Ces facteurs sont les suivants :

El La disponibilité en surface rizicole par ménage

o Le niveau d'éducation

tr Le facteur risque (cumul des effets de risque déclarés : degré de risque sur cultures,

maîtrise de I'eau, pertes en post-culture, insécurité civile, insécurité foncière, précarité

du ménage)

tr Le degré d'éloignement

o Le niveau de production en vivrier

o L'accès aux services d'appui (vulgarisation) et à l'information

n 6uENnRD, C, DUBOIS, J-L ; Inégolités. croissonce et pouweté en Afrique sub-sohorienne, in WINTER,
6, (ed.), fnégalités et politiques publiques en Afrique; pluralité des normes et jeux d'acteurs, Kortholq-fRD,
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L'accès au crédit

L'accès au marché et le degré d'enclavement (distance des routes)

L'appartenancê à une organisation paysanne ou une association

Le statut foncier

La possibilité de développer des activités extra-agricoles

Le degré de diversification des cultures

Le degré de mobilité des actifs du ménage

L,effet discriminant de ces facteurs en termes de degré de pauvreté peut être

caractérisé par facteur ou par l'effet cumulé de plusieurs facteurs dans le milieu rural

malgache. En déterminant des caractéristiques spécifiques d'un profil de ménage sur base

des facteurs inventoriés ci-dessus, il est possible de sélectionner un sous-groupe de

ménages conespondant à ce profil et d'analyser la situation du sous-groupe en termes de

pauvreté (exemple : groupe de ménages disposant de moins de 0,3 ha de surface rizicole)'

Ceci permet de déterminer I'effet discriminant d'un facteur donné sur la pauvreté rurale.

Ces facteurs déterminent le degré de mise en æuvre au niveau des producteurs de

micro-stratégies de sécurité alimentaire, d'intensification et de mobilisation de capital

(emploi d,intrants, mobilisation de travail salarié et d'équipement) ainsi que la capacité à

gérer contrats et transactions commerciales avec les opérateurs et le degré de dépendance

vis à vis de ces derniers

Sur ces bases on peut considérer que I'efficience d'une politique de réduction de la

pauvreté rurale implique une capacité effective à cumuler au niveau des ménages ciblés un

ensemble de facteurs favorables à la réduction de !a pauvreté qui permet un passage

progressif des ménages vers la catégorie supérieure.

L'effet discriminant de ces facteurs sur le degré de pauvreté peut être analysé sur

base des quatre indicateurs proposés dans les pages précédentes : (i) le Revenu brut par

tête, (ii) la production de paddy par tête exprimant la disponibilité vivrière qui détermine le

degré de sécurité alimentaire, (iii) les dépenses par tête (degré de bien être et (iv) le facteur

capital assurance rlsque.

Ainsi la production de paddy disponible par tête peut varier sur un rapport de 1 à 10

selon les groupes de producteurs. Elle descend ainsi à 69 kg de paddy par tête chez les

30% d'exploitants disposant de moins de 0,3 ha de surface rizicole. Cette production est

tr

o

tr

o

o

o

o

Poris,2001
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aussi très basse : 104 kg /tête pour les 11M producteurs (17% des producteurs) se

déclarant en situation de risque élevé. A I'opposé elle représente 640 kg de paddy par tête

chez les 840 ménages (12o/o des producteurs) vendant plus de 400 kg de paddy.

Les dépenses moyennes par tête varient moins selon les groupes (rapport de 1 à

1,8). Etfes ne sont que de 255 000 fmg/têtelan chez les 2250 ménages (33%) pratiquant la

diversification agricole (avec 250-830 000 fmg de revenus issus des autres cultures). A

I'opposé les dépenses par tête s'élèvent à 448 000 fmg dans la catégorie de ménages ayant

bénéficié du plus haut niveau d'éducation (324 producteurs, soit 5% des ménages).

Le revenu brut moyen par tête varie sur un rapport de 1 à 5 selon les groupes de

ménages. Les 2054 ménages (30% des ménages) disposant de moins de 0,3 ha de surface

rizicole ont ainsi un revenu par tête de seulement 581 000 fmg. A I'opposé les 324 mênages

(5%) qui disposent de plus de 5 millions de fmg de revenus extra-agricoles affichent un

revenu brut par tête de 2,98 million fmg

Le capital assurance-social-risque est plus difficile à interpréter. ll intègre une forme

d'épargne en nature que constitue le cheptel et des formes d'assurance sociale constitués

entre autres par les dons réalisés aux ménages en difficulté. ll s'élève à 1,380 million par

tête pour 967 ménages ayant un niveau d'investissement supérieur à 2,4 millions. Comme

les bæufs de trait sont comptés dans les investissements et les autres bovins sont comptés

dans le capital social risque, tout ménage disposant de nombreux bæufs de trait dispose

d'un cheptel bovin plus important. Ce capital assurance risque est au plus bas à 209 000

fmg/ tête chez les exploitants strictement fermiers ou métayers (1 105 ménages soit 17%). X

est également très bas chez les ménages très mobiles (migrants) et chez les ménages en

situation de risque très réduit (234 000 fmg/tête). On observe en effet que les exploitants

gérant une situation de risque tendent à se protéger davantage en termes de capital social -

risque. Ainsi les ménages gérant un niveau de risque élevé ont en moyenne un capital

assurance risque par tête deux fois plus important (649000 fmg contre 314000 fmg chez

les autres)

1.3.1 Le oISpoNIBILITE EN SURFACE RIZICOLE PAR MENAGE

La disponibilité en surface rizicole par ménage affecte fortement le revenu bruU tête.

Les résultats fournis dans le tableau 1 sont calculés par membre du ménage et a priori

débarrassés de I'effet taille de ménage issu de ménages plus importants. On remarque ainsi

une augmentation graduelle en escalier des trois principaux indicateurs. La production de
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paddy est multipliée par 5 ; le revenu par tête est multiplié par 1,9 et le capital social-risque

augmente de 30%.

Tableau 1 : Analyse du Deoré de pauvreté des ménages riziculteurs selon la surface rizicole oar ménage

NB ménages r:

Concernés

N B %

Movenne qénérale 6780 100% 184 310 831 418

Surf
rizicole
disponible

<0,3
0,3-0,6
0,6-1
>1

2054
1496
1 389
1841

30%
22o/o
21o/o
27o/o

69
132
201
343

284
308
323
329

581
790
872
1112

392
353
391
519

Source (BOCKEL, RAKOTOVAO, 2001"")

Ceci illustre aussi la situation difficile de précarité de 30% des ménages du panel

ayant moins de 0,3 ha de surface rizicole dont le revenu par tête est 30% au-dessous de la

moyenne et dont la production de paddy est trois fois inférieure à la moyenne. Dans le

passage de la catégorie des moins de 0,3 ha à celle des ménages avec 0,3-0,6 ha, un quart

d'hectare additionnelæ génère une augmentation de revenu par membre de I'ordre de 36% et

une augmentation de la production par tête estimée à 90%.

1.3.2 ETTET DU NIVEAU D'INSTRUCTION

pour faciliter I'accumulation du facteur humain (éducation, formation, santé),

nombreux sont les économistes notamment SchultzsT en 1986, Sen58 en 1997 et les

néostructuralistes avec Berthomieuse, qui défendent la promotion de l'éducation et de la

connaissance non seulement comme piliers du progrès technique ; le degré croissant

d,instruction augmente la qualification des travailleurs et accroÎt la productivité du travail et

les revenus perçus. Ceci semble se confirmer au niveau des ménages paysans. En effet

entre les chefs de ménage analphabètes et les mieux instruits le revenu par tête augmente

de 7To/o, tandis que les dépenses par tête augmentent de 60%. Le profil de revenu monte

réellement en escalier en fonction du niveau d'instruction, de même que la production de

paddy par tête et les dépenses de ménage par membre.

5E BocKEL, L et RAKOToVAo J-^ : De la pauvreté rurale issue d'un cumul de handicops aux phénomènes

d'émergence générés pdr un cumul de facteurs positifs, document de trovail présenté ou Colloque

<pouvreté, er ùéveloppement Duroble* orgonisé à Bordeoux le 22-23 novembre 2001 por I'UNESCQ eI

l'Université de Montesquieu-Bordequx fV, 2OO1 http://ced.montesquieu.u-bordeoux.frlSBBOCKEL.pdf
56 estirnotion de lo difference de surfoce moyenne entre cotegories L et ?
57 SCHULTZ, T W : Invesfing in specialized Human Capifal to Atfain fncreasing Refurns, symposium on the

stote of Development Economics. Economic Growth Centre,Yole University, 1986
58 sEN, A; ort.  ci t .
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Tableau 2 : Analvse du Deqré de pauvreté des ménaqes selon le deqré d'instruction des chefs de ménage

Movenne oénérale 6780 100o/o 1 U 3 1 0 831 418
Niveau

d'instruction
Chefs

ménaqe

Niv 1
Niv 2
Niv 3
Niv 4

1 ô 1 1
3895
950
324

24o/o
57o/o
14o/o
5o/o

142
187
209
292

281
298
357
448

746
778
1038
1286

676
339
322
367

Les chefs de ménage analphabètes (24Yo des ménages enquêtés) présentent à la

fois un revenu moyen par tête, une production de paddy par tête et des dépenses de

ménage par tête nettement en deçà de la moyenne. Cette vulnérabilité est partiellement

contrée par un capital - risque plus élevé chez les analphabètes ; ceci souligne une

corrélation entre analphabétisme et insécurité qui augmentent simultanément en fonction du

degré d'éloignement et d'isolation des ménages ruraux. ll semblerait en outre que

I'accumulation de bétail demeure une stratégie assez primaire plus courante chez les

ménages les plus démunis en termes de capacité. Au niveau national, la part élevée

d'adultes analphabètes (2}o/o des hommes et42o/o des femmes de plus de 15 ans en 199861)

constitue un facteur significatif de fixation de la pauvreté. ll limite la capacité d'innovation et

d'initiative, la réception d'information, renforce toutes les stratégies de résistance au

changement. Ceci souligne I'importance des actions pour faciliter I'accumulation de capital

humain (éducation, formation) comme pilier du progrès économique.

Le différentiel généré par le niveau d'éducation du chef de ménage semble

déterminant. Ce lien pauvreté - manque d'éducation a déjà été maintes fois mis en avant

dans le cadre d'enquêtes ménages en milieu rural. Ainsi au Nicaragua dans le cadre du suivi

des ménages entrant ou sortant d'une situation de pauvreté, les ménages émergeant de la

pauvreté présentent les caractéristiques suivantes - Famille de taille plus réduite, meilleur

niveau d'éducation, implication plus forte sur des activltés de salarié et d'entreprise extra-

agricole, implication moins forte dans l'agriculture et le salariat agricole. (DAVIS, STAMPINI,

200261. A I'opposé les plus pauvres des pauvres sont constitués d'un mélange peu stable de

minifundia et de salariés journaliers agricoles ainsi que de ménages combinant ces deux

activités.

5e BERTHO^ IEU, C, EHRHART, C; ort. cit. , voir p6t-69
60 BOCKEL, L et RAKOTOVAO J-/t ; ort. cir.
61 Source : Ropport sur le dévdoppernent dons le Monde 20OO/?O01, Bongue Mondiole
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Ce facteur intervient fortement sur les stratégies paysannes (3.1 ) et I'accès à

I'innovation (3.5 le progrès technique : vulgarisation et accès aux intrants).

1.3.3 Le rRcrEUR RISQUE

Le degré de risque des activités paysannes a été quantifié sur base des données des

enquêtes ROR réalisées en 2000. ll a été procédé à l'établissement d'un indicateur

multivariable cumulant les différents types de risques (dégât sur culture, foncier,

catastrophes naturelles, insécurité civile, . . .). Cet indicateur s'exprime ci-dessous en 4

modali tés:RlS1= r isque nul à réduit,  RlS2= r isque moyen, RIS 3= r isque élevé, RIS 4=

risque très élevé (voir aussi en 3.4.1).

Dans le tableau suivant, on remarque d'abord sur le panel de ménages enquêtés

dans le cadre du ROR un effet direct et progressif du degré de risque sur la production de

paddy par membre pour les ménages avec une baisse de l'ordre de 60% entre les deux

extrémités de degré de risque (passage de 264 kg à 108 kg/ tête). Le revenu dlsponible

passe de 646 000 fmg/ tête en æs de degré de risque important (Ris 4) à 1,1 millions fmg en

situation de risque réduit (Ris1) soit une augmentation de 69%, tandis que les dépenses de

ménage par tête augmentent de 32%.

NB,ménages
Goncernés
N B %

Prod. Paddy
/membre

Ko

Dép. ménage/
membre
000 fms

Rev. disp./
membre
000 fms

Gapital
risque

000 fms

Movenne générale 6780 100% 184 310 831 418

Facteur
risque
(RoR)

Ris 1
Ris 2
Ris 3
Ris 4
Ris 1+2
Ris 3+4

2257
2427
952
1144
4684
2096

33o/o
360/o
14%
17o/o
690/o
31o/o

264
205
142
108
240
126

362
307
281
274
339
278

1 095
831
687
646
985
668

428
509
441
294
462
370

200(BOCKEL, RAKOTOVAO,

62 DAVrs, B, sTAMpINr, M : Pathways fowards prosperity in rural Nicaragua; or why households drop in

and ouf of poverfy, and some policy suggestions on how fo keep them ouf, World Bonk Nicoroguo Poverty

Updote,2OO?
63'BOCKEL, L, RAKOTOVAO, J-M : fnsécurifé rurale, gestion des risques ef pauwefé rurale, document de

trovail peé,senté ou Collogue <Pouvnelé et développernent duroble> orgonisé à Bordeoux Por I'Unesco et

f 'Université Montesguieu-Bordequx IV ,le?Z &, ?3 novembre 2001

http: //ced.mo ntesgu ieu.u- bcndeoux.f r/S BRA KO TOVAO.Pdf
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On notera que 31o/o des ménages sont affectés par un degré élevé de risque et que

seulement 33% de ménages paysans bénéficient d'un niveau globalement réduit de risque.

Ce niveau de risque est analysé de façon approfondie dans le chapitre 3 (Section 4) avec

ses implications dans les stratégies paysannes.

1.3.4 SrnnrecrE D'ExpLorrATroN ET DE coMMERcrALrsATroN AcRrcoLE

Quatre facteurs caractérisent la stratégie d'exploitation et de commercialisation de la

production ; il s'agit du montant d'investissement en équipement, du degré de diversification

des productions, des ventes de riz, de la durée de stockage. Mis ensemble ces quatre

variables illustrent différents facteurs caractérisant les stratégies d'exploitation et de

commercialisation des producteurs agricoles.

Tableau 4 : Pauvreté des ménages et stratégies d'exoloitation et commercialisation aoricole

Movenne oénérale 6780 100o/o 1 U 3 1 0 831 418
Ventes de

paddy
=Q

<400 kg
>400 kq

4338
1602
840

640/0
24o/o
12o/o

97
1 9 0
624

322
264
329

802
736
1  159

420
351
532

Durée de
stock paddy

0
1-5 mois

6 mois et +

1446
2915
2419

21o/o
43o/o
360/0

37
120
350

361
306
283

599
722
1 101

485
352
456

Montant
d'investiss.
par exploitil

< 0 , 5 M
0,5-1 ,2  M
1,2-2,4 M
> 2 . 4 M

4059
480
1  188
1053

60Yo
7o/o

17%
160/o

147
1 6 3
233
289

306
342
306
314

7 1 1
1024
912
1 1 6 1

1 1 9
317
687
1380

Degré
diversif.

cultures6s

Réduit
Moyen
Elevé

2262
2258
2260

34o/o
33o/o
33%

208
155
190

352
256
320

687
622
1 184

335
397
521

ll est à noter l'évolution progressive en paliers relativement réguliers du degré de

productivité rizicole / tête (production de paddy/ tête) en fonction du niveau d'investissement,

de la durée de stockage et du volume de ventes de paddy et à l'inverse une baisse de la

productivité dans le cas d'une forte diversification. On notera également des indices

comparables d'évolution des revenus par tête pour chaque facteur. Ce n'est cependant que

la variable durée de stockage du paddy qui fait ressortir une évolution continue du revenu

par tête en escalier.

6a colculé sur bose des invesfissements dé.doré,s + voleur des beufs de trait (nb boeufs troit x 800 000)
65basé sur le "niveou deventes d'qutres produits ogricoles" en distinguont bos si <?OO 000 fmg, moyen
enrre âQQ et 500 000 fmg, élévé si > 500 000 fmg
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Dans le graphique suivant, il est mis en perspective les effets de certains facteurs

discriminants précédemment développés sur le revenu / tête.

Effets des facteurs discriminants sur le revenu /
tête
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Fiqure 3 : Effets des facteurs discriminants sur le revenu oar tête

On y vo1 mieux apparaître I'effet d'échelle ou d'escalier généré par certains facteurs

sur le revenu par tête. L'effet palier est particulièrement régulier pour les facteurs niveau

d'éducation, surface de riz et niveau de risque, soulignant leur poids relatif dans le degré de

pauvreté.

1.3.5 AppARTENANCE A UNE ORGANISATION PAYSANNE, AGGES AU CREDIT

Selon Wintefo (2001), la pauvreté pour un individu est "d'abord perçue comme une

détérioration des tiens gui l'attachent à une communauté de vie. L'appauvrissemenf esf

d,abord l'exclusion des modes d'accès aux ress ources produdrtces de revenus et de /iens

sociaux que sont l'éducation, le savoir-faire, I'information, le crédit, la tene, le statut gui esf

reconnu à chacun comme membre d'une société. L'appauvnssemenf est une désocialisation.

C,esf un processus de marginatisation plus ou moins accentué selon le capital socioculturel

des individus". L'organisation paysanne ou organisation de producteurs est une structure

associative qui rassemble plusieurs producteurs d'un village et contribue à renforcer la

dynamique sociale et partenariale ; selon les cas I'association se charge de la gestion et de

I'entretien d'une zone iniguée (Associations d'utilisateurs d'eau), de stockage (Groupements
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de stockage villageois GSV), d'achat d'intrants, de crédit ou d'activités de transformation

voire de commercialisation.

Effets des facteurs organisationnels sur
les revenus
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Fiqure 4 : Etfets des facteurs oroanisationnels sur le revenu des ménaoes

L'appartenance à une Organisation Paysanne et I'accès au crédit ont été

appréhendés avec leur impact sur le degré de pauvreté, qui est illustré dans le graphique

précédent.

L'appartenance à une Organisation Paysanne constitue un facteur discriminant en

termes de pauvreté rurale. En effet en se basant sur les enquêtes du Réseau

d'Observatoires Ruraux (ROR 2000), on constate, chez les ménages appartenant à des

Organisations Paysannes, un revenu brut par tête de 260/o plus élevé que celui des ménages

non membres d'OP (source : ROR 2000). En outre la production de paddy par tête y est plus

éfevée de 52o/o chez les ménages membres d'OP. Cette discrimination n'est pas forcément

attribuable uniquement à l'effet dynamique des OP. Elle peut traduire également une

concentration des OP dans les zones les plus favorables ou les plus appuyés par des projets

extérieurs.

Tableau 5 : Analvse du Degré de pauvreté des ménages selon la dvnamique sociale

Movenne qénérale 6780 100o/o 184 310 831 418
Groupement
Droducteurs

Oui
Non

1265
5515

19o/o
81o/o

245
168

345
301

999
792

399
422

66 wrNTER,6; ort.  ci t .
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Cet impact positif sur le degré de pauvreté des ménages, lié à I'appartenance à une

organisation paysanne c,onfirme néanmoins que la mise en place d'organisations, la

constitution d'un tissu social intermédiaire entre "la base" et les pouvoirs publics tant au

niveau central que local (organisations paysannes, comités de quartier,..) modifient le

rapport de force sociétal en faveur des pauvres.

Ces facteurs seront anatysés de façon approfondie dans le chapitre 3, section 6 sur

les stratégies paysannes et la dynamique associative et le chapitre 4, section 4 sur I'accès

au crédit.

1.3.6 Le oecnE D' ELoIGNEMENT

En 2003, MintenuT, Stifel et Dorosh ont analysé le lien entre éloignement isolation,

pauvreté rurale et production agricole à Madagascar. Faisant exceptlon par rapport aux

autres facteurs étudiés, le degré d'isolation a été analysé sur base du recensement des

communes de 2OO1 pour I'estimation de I'isolement croisée avec I'enquête permanente des

ménages (EpM) pour estimer les revenus. Le degré d'isolation a été apprécié à travers trois

variables (i) le temps de voyage jusqu'au premier centre urbain, (ii) le coÛt de transport d'un

sac de riz de S0 kg jusqu'au premier centre urbain et (iii) un indice d'éloignement issu d'une

analyse factorielle agrégeant plusieurs mesures de I'accès ou du manque d'accès.

ll ressort que le quintile de population rurale le plus isolé doit voyager 32 heures en

moyenne pour atteindre la ville importante (capitale régionale) la plus proche, soit 32 fois

plus que le quintile le moins isolé. Le ratio du coût de transport d'un sac de riz sur le prix du

sac de riz passe de 0.05 pour le quintile Ie moins lsolé à 0.27 pour le plus éloigné. Le ratio

de coût de transport (Coût de transport sur prix du sac ) constitue une mesure grossière de

la ponction à réaliser sur les prix locaux de riz pour que le sac de riz puisse être vendu en

vifle. ll représente un coût de transaction très lourd qui est en moyenne de 15o/o du prix du riz

dans f 'ensemble des zones rurales (voir aussi 2.4 sur I'aval de la filière riz).

Le lien entre isolement et pauvreté se traduit dans la part de population en dessous

du seuil de pauvreté qui passe de 48% dans le quintile le moins isolé (consommation par

tête, 167 euros) à 87% dans le plus isolé (consommation par tête 74 euros), tandis que la

part d'autoconsommation dans I'alimentation passe de 15,6% à 42,1o/o. Le rendement des

67 sïrFEL, D, ̂ ^INTEN, B, DoRosH, P : Transaction cosfs and agriculfural producfivify : lnplications of

isolafion for rural poverfy in /l/ladagdscar, IFPRI Morkets ond Structunol Studies Division , ^ltsSD

discussion poper, Février 2003
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principales cultures de subsistance décroît considérablement avec le degré d'isolement. Le

rendement brut diminue ainsi de moitié pour le riz entre les zones les plus proches des

centres urbains et les zones les plus éloignées, passant de 35 kg /are dans le quintile le

moins éloigné à 16.7 kg/are dans le plus éloigné. Pour le mai's, il passe de 17kg à 10 kg. Ce

degré d'isolement est repris dans l'analyse sur les politiques d'infrastructure de transport

dans la section 2 du chapitre 4 (Capital public : investissements, infrastructures et territoires).

1.3.7 AcrvrEs ExrRA-AGRtcoLEs

Les activités extra-agricoles peuvent être divisées en deux ensembles d'occupation :

des activités très rémunératrices (forte productivité du travail/ revenu élevé) et souvent

informelles dans le secteur secondaire et tertiaire nécessitant généralement un certain

niveau d'éducation et des activités à faible productivité du travail dominées par le salariat

agricole qui constituent des sources résiduelles d'emploi comme source de revenu de

dernier recours. Ces dernières sont caractéristiques des groupes de population les plus

pauvres et des zones où il existe un chômage saisonnier ou structurel dans I'agriculture

générant des migrations saisonnières (LANJOUW 199968).

On a dans les observatoires ruraux, un premier groupe sans revenu extra-agricole qui

présente des conditions de vie au-dessus de la moyenne (19% des ménages). On peut en

déduire que le revenu des ménages avec revenus extra-agricoles est plus bas que la

moyenne. Le second groupe distingué correspond à 260/0 des ménages avec un revenu

extra-agricole par ménage inférieur à 600 000 fmg dont le revenu total par tête plafonne à

585 000 fmg. Le troisième groupe avec des revenus extra-agricoles de 0,6 à 1,8 millions de

Fmg est assez proche du second. En agrégeant ces deux groupes de ménages réalisant

moins de 1.8 millions de fmg de revenus extra-agricoles, on obtient un groupe principal de

59% des ménages qui sont impliqués dans I'extra-agricole et ne disposent que d'un revenu

moyen de 603 000 fmg/tête (équivalent à moins de 100 euros), soit 28o/o en dessous de la

moyenne donc en situation de forte vulnérabilité.

Dans le tableau 6, le quatrième groupe avec des revenus extra-agricoles de 1,8 à 5

mif lions de fmg, qui correspond à 17o/o des ménages, est le premier à disposer d'un revenu

par tête supérieur à la moyenne (+18%) avec 981 000 Fmg/ tête. Enfin il y a un dernier

groupe de 5% de ménages avec un revenu extra-agricole supérieur à 5 millions de fmg dont
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le revenu total par tête est de près de 3 millions fmg soit trois fois supérieur au groupe

précédent et 3,6 fois supérieur au revenu moyen par tête du panel. Ce dernier groupe très

orienté sur l'extra-agricole émerge largement au-dessus des autres ménages riziculteurs. On

peut constater que ces ménages présentant les plus forts revenus extra-agricoles, disposent

d'une production vivrière encore supérieure à la moyenne (20-25Yo). l'agrégation de ces

deux groupes de ménages les plus performants ne représente que 22% des ménages très

favorisés dont le revenu par tête (1,4 millions fmg), dépasse de 72o/o le revenu moyen par

tête.

Dép. ménage/
membre
000rfms

Rev. disp./
membre
000 fms

Capital
risque

000 fms

Movenne générale 6780 1 00% 184 3 1 0 831 4 1 8

Revenus
extra-

agricoles

nul
<0,6M

0,6-  1 ,8M
1,8-  5 ,0M
>5,0 M

1271
1768
2265
1146
324

19o/o
26o/o
33%
17%
5o/o

272
178
1 4 6
157
238

396
239
286
395
569

868
585
6 1 8
981
2976

836
384
250
298
541

L'existence et le degré d'importance de revenus extra-agricoles semblent constituer

le principal facteur discriminant en termes de revenus par tête. ll ressort par ailleurs que

l,importance des activités extra-agricoles est déterminante sur les autres indicateurs de

pauvreté (disponibilité en paddy par tête, dépenses ménage par tête)'

Ceci nous conduit à comparer la situation malgache avec celle d'autres pays. En

Equateur le secteur rural non-agricole représente près de 4Q% des revenus ruraux.40% des

hommes et S0% de femmes économiquement actifs sont employés dans ce secteur. Ce

secteur constitue une véritable voie de sortie de la pauvreté au fur et à mesure que la part

de revenu non agricole dans le revenu total augmente. L'emploi non agricole et les revenus

extra-agricoles sont positivement associés avec un meilleur niveau d'éducation et un meilleur

accès aux services et aux infrastructures. Toute choses égales par ailleurs, les plus forts

gains de revenus parmi les pauvres sont à attendre de I'expansion des emplois dans les

activités commerciales, le transport et les services comme l'administration et le commerce

de restauration -hôtellerie (LANJOUW, 19996e). Ainsi en Equateur, I'importance des revenus

non-agricoles comme vecteur de sortie de la pauvreté rurale est illustrée par I'observation

comparée des quintiles (en termes de dépenses de consommation). La part du revenu total

6s LANJOUW, p : Ecuador's Rural Nonfarm Secfor as a Roufe Out of Poverfy, Development Reseorch

Group, Wor I d Bon k, Iggg ht t P; / / i deos.r ePec.org / p / f th / w oboco / L9Q4.ht ml
6e LnNJouw, P; ort.  ci t .
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issue de sources non-agricoles augmente fortement avec le standard de vie. Dans le monde

rural équatorien, le quintile des plus pauvres ne reçoit qu'un cinquième de son revenu

provenant d'activités non-agricoles. Ce taux remonte à 37o/o pour les second et troisième

quintiles et il atteint640/o des revenus dans le quintile le plus haut.

Par comparaison, on notera qu'au Vietnam (GLE\ foVE, GMGNOLATI, ZAMAN,

200070), les ménages dont le chef de ménage travaille dans les activités extra-agricoles,

disposent d'une probabitité d'émergence de la pauvreté de 62% supérieure à celle des

ménages à dominante agricole. Selon Zhu "Dans /es pays en développement, les activités

non-agricoles rurales ainsi que le revenu tiré des ces activités occupe nt une place de plus en

plus importante dans le développement et la réduction de la pauvrefé des zones rurales.

L'activité non-agricole peut influencer l'économie rurale â travers plusieurs canaux.

Premièrement, I'emploi non-agricole rural réduit la pression sur la tene dans les zones

pauvres. L'activité non-agricole rurale peut donc contribuer à la sortie du cercle vicieux de

< pauvreté - culture ertensive - dégradation - pauvreté D. Deuxièmement, le revenu

provenant de l'activité non-agricole rurale peut augmenter significativement le revenu des

ménages ef leur capacité à investir dans l'agriculture, réduire les fluctuations de revenu, et

permettre l'adoption de technologies agricoles p/us risguées mais p/us rentables. Cela

favorise la transformation de l'agriculture traditionnelle en une agriculture moderne.

Troisièmement, le revenu non-agricole rural esf souvent une source d'épargne, et ioue ainsi

un rôle de sécurité alimentaire. Les ménages ayant diversifié leur revenu par I'activité non-

agricole rurale seront p/us apfes à surmonter les choc.s négaftfs" (ZHI),200171).

Dans son article, Zhu examine I'impact du revenu non-agricole sur la distribution du

revenu rural en Chine selon plusieurs méthodes. Tant par Ia décomposition du coefficient de

Gini que par l'estimation économétrique des revenus du ménage, les résultats montrent que

le revenu non-agricole réduit l'inégalité du revenu rural. Ainsi en Chine, la participation à

I'activité non-agricole améliore non seulement le revenu rural, mais aussi égalise la

distribution du revenu rural ; c'est-à-dire qu'elle réduit à la fois la pauvreté et I'inégalité dans

les zones rurales. Ainsi le revenu non-agricole est véritablement complémentaire aux autres

revenus. On y note ainsi un indice de Gini sur le revenu agricole de 0.48, qui passe à 0,43

quand on y ajoute les revenus non-agricoles. A travers un modèle économétrique, ZHU

70 GLEwwE, p, GRAGNoLATT, M et ZAMAN, H ; who fuined fron
analysis of poverfy and inequalify Trends, Development
ht t p : / / i dess .r epec.or g / p / f I h / w ob aco / 2?7 5 .ht ml

Viefnam's Boom in the 1990's: An
Reseorch 6roup, e000
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détermine les variables associées à t'activité non-agricole en Chine (2001). ll y a ainsi une

augmentation graduelle de la probabilité de participation aux activités non-agricoles en

fonction du niveau d'instruction. Le rendement de I'éducation est en effet généralement plus

important dans l'activité non-agricole que dans I'agriculture traditionnelle. " Les travailleurs

/es p/us éduqués peuvent donc espérer des reve nus non-agricoles p/us élevés. D'autre part

l,éducation peut renforcer la capacrté des ménages à pafticiper à des activités non agricoles

qui demandent une ceftaine connaiss ance en technologie (artisan) ou en gestion

(commerce). Les ménages ont tendance à se détoumer des activités agricoles /orsgue leur

niveau d'instruction atteint un niveau étevé (10 ans ou plus)". On y note par ailleurs que la

participation à la production non-agricole est corrélée de façon négative à la distance du

ménage par rapport au centre urbain.

1.3.8 MlcneloNs sAlsoNNlEREs

La relation viles-campagne et le développement des activités extra-agricoles

constituent un des facteurs clé de la réduction de la pauvreté rurale. Une partie des activités

extra-agricoles se réalise à distance sous forme de travail migratoire, souvent dans le

secteur informel, exigeant une certaine mobilité. Ced induit des phénomènes notoires de

migration saisonnière, particulièrement dans les ménages les plus démunis. En effet, là où

l,intensification agricole a été limitée, et où l'offre d'autres emplois ruraux était réduite ou

inexistante, la principale stratégie d'adaptation des ménages a été la migration saisonnière

ou permanente. Le phénomène migratoire est d'une importance critique pour assurer les

revenus de ces ménages ruraux ; il peut tourner à une stratégie de survie dans le cas de

famiiles en situation difficile (BEBBINGTON, 199972). ll peut aussi dans certains æs

permettre un certain niveau d'accumulation qui facilite I'investissement (cas des transferts

monétaires assurés par la migration à l'étranger).

eu,en est il dans le milieu rural malgache? Comment le phénomène migratoire se

combine avec les conditions de vie des ménages? A partir du RoR 2000, la mobilité des

ménages ruraux malgaches est estimée en fonction du nombre de semaines passées par les

membres du ménage sur des activités économiques ayant nécessité un déplacement ' Selon

les données ROR 2000, 460/o des ménages ruraux réalisent plus de 27 hommes-semaines

7r z{v, N: rmpact de la participation aux activités non-agricoles rurales sur I'inegalité: une analyse des

zones rurales en chine, collogue pouvreté et développ"""nt duroble orgonisé à Bordeoux Ptr lo choire

Unesco ?? & 23 novembre 2001
r? BEBBTNGToN, A ; copitols and copobilities: A fromework for Anolyzing Peqsont Viobility, Rurol

Livelihoods ond poverty, Wortd DevelopnentVol?7 N'12 ,lggg http://www.iled.orqlbookshop/Pubs/6151'html
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cumulées d'activités économiques sujettes à déplacement (catégories MOB3 et MOB4 dans

le tableau).

Tableau 6a : Analvse du lien entre travail migratoire et pauvreté des ménages

Movenne oénérale 6780 1 00% 184 310 831 4 1 8
Degré de
mobilité

MOBl
MO82
MO83
MO84

2130
1545
1 603
1502

31o/o
23o/o
24o/o
22Yo

240
187
157
1 3 1

329
279
301
323

9 1 9
789
761
824

630
403
3 1 5
242

ll apparaît que ces ménages développant une stratégie plus forte de mobilité et de

rnigration disposent généralement de conditions de production vivrière défavorables avec

une production de paddy par tête de 34% inférieure aux autres ménages plus sédentarisés

(54Yo des ménages en MOBI et MOB2). Leur revenu par tête demeure en dessous de la

moyenne ; il s'en rapproche uniquement chez les ménages les plus mobiles (MOB4 avec

plus de 48 semaines de travail nécessitant des déplacements) qui représentent 22o/o des

ménages enquêtés. La production de paddy par tête varie de 131 kg à 240 kg quand on

passe du groupe le plus impliqué dans le travail migratoire (MOB4) au groupe le moins

impliqué (MOB1) ; ceci souligne la relation définie par Bebbington entre faible intensité

agricole et forte migration qui conduit à une logique spatiale liée au potentiel de la zone

considérée. La réflexion d'Evans sur les dimensions spatiales de la pauvreté se base sur un

recoupement d'observations concernant la pauvreté : (i) les pauvres développent des

stratégies de ménage basées sur une diversification des sources de revenus et d'emploi ; (il)

ces stratégies sont fonction de la localité, des spécificités historico-politiques locales, (iii) la

pauvreté n'est pas statique mais implique des mouvements d'entrée - sortie et des variations

dans le temps et I'espace et (iv) tandis que la pauvreté correspond à des revenus

inadéquats, elle peut aussi correspondre à une propriété limitée de biens peu productifs,

une disponibilité inadéquate en infrastructures et services, des capacités humaines limitées,

une vulnérabilité vis à vis des imprévus et cataclysmes et une représentation politique

inadéquate. Ainsi cerner effectivement la pauvreté requiert qu'un large ensemble de facteurs

soit intégré dans le cadre d'analyse (EVANS, 200073).

Lorsque les conditions agroclimatiques et économiques sont médiocres, on assiste à

un recentrage des stratégies paysannes sur la migration, qui devient dès lors le mode de

73 EVANS, A ; Working paper fo Address Spatial Considerafions in Nafional Poverfy Reducfion Sfrategy
Processes, Iûbrld Bonk/UK DFID colloborotive progromm for rurol development, Dec 2000
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régulation de l'économie familiale, et à une extensification de l'agriculture (faute de main

d'oeuvre), qui peut même aller jusqu'à un "relatif délaissement des tenoirs" (LERICOLLAIS,

1gg074). Alors que les études précédentes tendaient à fixer la pauvreté dans une location soit

rurale soit urbaine, les derniers travaux mettent en avant l'irnportance des liaisons entre

localités ainsi que les différences importantes en leur sein pour comprendre les conditions de

vie des pauvres et les priorités. De Haan analyse les migrations économiques volontaires,

particulièrement la migration entre zones rurales qui s'avère plus pertinente pour les

pauvres. La migration tend à être considérée comme problématique dans les débats et la

presse. Elle est souvent interprétée comrne la conséquence de ruptures, de désastres

environnementaux, d'une exploitation économique ou de tensions politiques et de violence.

Elle est souvent perçue comme la cause de problèmes comme la dégradation de

l,environnement, les problèmes de santé (montée du SIDA en zone rurale), drainage de

cerveaux, instabilité sociopolitique... (DE HMN, 2OOO75). Or la migration contribue à réduire

la pauvreté même si elle n'améliore pas systématiquement les conditions de vie.

L,accès aux opportunités de travail n'étant pas distribué de façon équilibrée au niveau

spatial, la migration contribue à corriger ce déséquilibre. Une stratégie efficiente de migration

aide les ménages à réduire les risques de saisonnalité et de pertes des récoltes' Parfois des

gains d,expériences pratiques aident les migrants de retour à créer de nouvelles activités

comme le commerce et occasionnellement à améliorer la productivité agricole.

Les phénomènes de migration et le développement des activités extra-agricoles des

activités conduit à souligner le phénomène en cours de multiplication des activités des

ménages à lier à la dynamique de développement du secteur informel. La croissance

négative des revenus et les effets de I'ajustement structurel des années 80 et 90, ont

aggravé la pauvreté et stimulé le développement de ce secteur informel en Afrique' Ce

secteur informel, véritable absorbeur de pauvreté, est pluri forme ; que ce soit en ville ou en

zone rurale, il est présent partout. on peut ainsi considérer comme faisant partie du secteur

informel (i) les activités du secteur agricole, tiant les producteurs, riziculteurs qu'une partie

des petits opérateurs aval (collecteurs, détaillants, petits transformateurs), (ii) le petit

artisanat local et les prestataires de services en zone rurale, (iii) la petite industrie et (iv)

l,ensemble des micro-entreprises de commercialisation et services en zone urbaine' En

74 LERrcoLLArs, A ; Lo gestion du poysog e ? slohélisotion, surexploitotion et déloissement des terroirs

se?eer ou sénégal, Richord Editions, tn La Jégradation des paysages en Afrique, p151-169 , t99o
75 DE HAAN, A : lligranfs livelihoods, and ,gt ttt The relevancà of nigrafion in developmenf policies, Sociol

Development Deportment, httpt/ /econ.worldbonk.orgl.,., 2000
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d'autres il intègre à la fois les activités agricoles et extra-agricoles , les migrations

saisonnières décrites auparavant.

Selon Charmes, le taux d'emploi du secteur informel est de plus de 74o/o pour

I'Afrique sub-saharienne des années 90. Les principales caractéristiques des unités de

production informelles sont : (i) la facilité de démarage ou d'insertion, (ii) la taille réduite de

I'activité, (iii) le fait de s'auto employer avec une forte proportion de main d'oeuvre familiale,

(iv) le capital de travail et l'équipement réduit, (v) des techniques intensives en travail, (vi)

un niveau bas de capacités techniques ou d'expertise, (vii) un degré réduit d'organisation,

(viii) un accès réduit aux services (crédit, formation) et aux marchés, (ix) peu de stock, (x)

une productivité réduite et des revenus plutôt bas (CHARMES, 200076). On retrouvera là un

ensemble de points illustrant une adaptation des ménages au vu des capacités, des

opportunltés, des besoins. ll est important d'analyser plus en détail les différents types de

stratégies de création de ressources économiques au niveau des ménages ruraux.

1.4 GoNcEpr DE TRAJEcToTRE DE soRTrE DE LA pAUvRETE DEs

MENAGES RURAUX

Basé sur la situation des paysans dans les Andes, Bebbington (1999) propose un

cadre d'analyse de la pauvreté des ménages ruraux en partant d'une conception élargie des

ressources dont les ménages ont besoin pour gagner leur vie.

Ces ressources concernent cinq catégories d'actifs:le capital de production, le

capital humain, le capital naturel, le capital social et le capital culturel. ll ne s'agit pas ici de

se focaliser sur la question de la pauvreté dans une démarche limitée à l'évaluation de la

pauvreté. ll est tout aussi important de relier les dynamiques changeantes des ménages

pauvres avec les variations d'actif et de capital .

C'est au niveau micro-économique que les stratégies de revenus des ménages et des

individus peuvent être analysées en termes d'accès aux différents actifs pour comprendre

comment réduire au minimum la pauvreté des ménages ruraux, (BEBBINGTON 199977).

76 CHARMES, J : Informol secfor, Poverfy and &nder : A review of Enpirical Evidence, Bockground Poper
for Word Development Report 2001, 2000

z BEBBTNoTON A., ort. cir.
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En effet les ménages ruraux les mieux lotis apparaissent comme caractérisés par un

certain degré de succès dans leur capacité à maintenir ou améliorer :

o leur accès à différentes ressources comme le crédit, la terre, la formation, le travail.

tr leur accès à des opportunités permettant de transformer les ressources en revenus

(accès à un nouveau travail, accès au marché)

tr leur pouvoir d'amélioration des ressources (accès à la décision, capacité de transaction,

pouvoir de négociation)

o leur capital social et institutionnel.

< euel/es onf été tes principates strafégies ufflis ées par les ménages pou r sortir de la

pauvreté ? eue/s sont tes principaux facteurs qui déterminent que ceftains sorfe nt de la

pauvreté et d'autres y demeurent? Que/ type d'action esf /e p/us approprié pour aider les

ménages ruraux pauvres à paruenir à ta prospérité? > Ces questions sont centrales dans le

cadre d'une politique de réduction de la pauvreté. ll semblerait que les stratégies de survie

suivent une évolution constante, en particulier parmi les pauvres des zones rurales (DAVIS'

STAMpINI 200178). ll ressort néanmoins un ensembte quasi-exhaustif de facteurs

discriminants agissant comme facteurs aggravant la pauvreté ou comme facteurs

d'émergence. La mise en convergence de ces facteurs permettra d'illustrer une théorie "de

trajectoire de sortie de la pauvreté des ménages ruraux" qui est basée sur I'observation

des dynamiques de cumul de facteurs réducteurs de pauvreté rurale. Comprendre la

pauvreté suppose de "relier /es phénomènes obserués aux mécanismes de production des

inégalités,,. ll faut penser Ia pauvreté moins comme un état que comme un produit et

une discrimination issus d'un cumul de handicaps. De la même façon on peut

caractériser le phénomène d'émergence des ménages hors d'une situation de pauvreté

comme un produit issu d'une convergence de facteurs positifs. Cette proposition est

argumentée et illustrée en identifiant le pouvoir de discrimination engendré par chacun des

facteurs. En partant d'une typologie des ménages ruraux basée sur leur niveau relatif de

pauvreté, il s,agit d'identifier les facteurs endogènes et exogènes discriminants qui

caractérisent les différents échelons distinguant trois groupes de ménages : (i) les

ménages très démunis largement en dessous du seuil de pauvreté (moyenne de revenus du

panel de -S0% à -30% du seuil de pauvreté), (ii) les ménages intermédiaires proches du

seuil de pauvreté (moyenne de revenu brut / membre du panel de 0o/o à +60%) mais

tributaires d'une dégradation de revenus et (iii) les ménages émergeants largement au-

dessus du seuil de pauvreté (moyenne de revenu du panel +90% à +200%) et sécurisés

Page 51



par un cumul de facteurs positifs. On notera ici que la définition des groupes de ménages se

base sur leurs caractéristiques hors revenu / membre et que le revenu moyen bruV membre

de chaque panel de ménages différencié employé comme indicateur global peut dissimuler

un degré de variance plus ou moins élevé.

Le caractère multidimensionnel du phénomène de pauvreté interdit I'attribution à

"une " cause particulière de I'origine de ce processus économico-social. Ce que f'économiste

qualifie de "cause", c'est un ensemble très complexe de conditions positives et négatives

desquelles dépend et dans lesquelles se fond I'effet ou, mieux, cet ensemble de

phénomènes que, pour faire vite, l'on peut appeler I'effet (BARTOLI, 19997e). Selon John

Stuart Mill8o, la "cause" de tout événement particulier correspond à un ensemble de

conditions et de facteurs qui, pris ensemble, constituent une condition suffisante pour que

l'événement se réalise. Ceci dit, les événements ont rarement si ce n'est jamais une cause

unique, ils sont plutôt la résultante d'une conjonction de plusieurs facteurs et conditions. Pour

Mackiesl ltSeO;, une cause correspond à tout facteur ou condition qui se définit lui-même

comme une part insuffisante mais nécessaire de la conjonction de facteurs et conditions qui

sont non indispensables mais suffisants pour permettre à l'événement de se réaliser

(KENNY et WILLIAMS, 2OO1,81. Ainsi il peut y avoir un ensemble de conditions qui

caractérisent les ménages émergents de la pauvreté sans que toutes ces conditions ne

soient indispensables.

Au Nicaragua, le mode d'accumulation et de désaccumulation des actifs , ainsi que

d'amorce et d'abandon d'activités économiques est constant parmi les ménages. Les plus

pauvres parmi les pauvres sont composés d'un ensemble de travailleurs agricoles

rémunérés et de petites exploitations. Les activités agricoles sont associées à la pauvreté

permanente. En revanche, I'accès à d'autres types d'activités hors -agriculture est un facteur

clé dans la différenciation entre les pauvres des zones rurales. L'éducation y apparaît

comme un autre facteur clé pour sortir de la pauvreté dans tous les groupes de ménages.

L'agriculture reste un facteur important dans les zones rurales du Nicaragua. Les pauvres

des zones rurales la considèrent comme I'activité économique de dernier ressort et comme

une stratégie fondamentale de survie. Néanmoins elle constitue aussi la principale activité

7e BeRToLr, H ; op. cit.
80 tI ILL, J 5 ; A Systen of Logic, Rafiocinafive and fnducfive: Being a connected view of principles of
evidence and the mefhods of scienfific invesfigafion, London : Longmons,Greenon Co 8th Edition. t87?
81 ̂ ACKIE,JL: TheCementof thelJniverse:AStudyof Causafion,Oxford:ClorendonPress. 1980
82 KENNy, W, WILLIAÂ 5, D ; What Do we Know Abouf Economic êrowth? Or, Why Don'f We Know Very
tWuch?, World Bonk ond University of Oxford, World Development Vol 29, Nol ppt-?2 ,2001
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économique de nombreux ménages non pauvres des zones rurales (DAVIS, STAMPINI

2002).

1.5 QUELS MENAGES RURAUX EGHAPPENT A LA PAUVRETE?

En employant simultanément plusieurs facteurs caractérisant un profil de ménage, il

a été sélectionné tous les ménages de la base de données de 6780 ménages,

correspondant à ce profil (exemple : tous les ménages qui sont en situation de risque élevé,

dont le chef est analphabète et dont la surface en riz est inférieure à 0,6 ha). Ce travail a

permis d'analyser différents profils de ménage en termes de degré de pauvreté et d'en tirer

10 profils de ménages se différenciant à différents degrés de revenus, des plus bas aux plus

haut, sans correspondre avec le travail précédent de décile de la figure 2. On a tenté ci-

après de simuler des situations différentes observées à Madagascar avec cumul de

contraintes puis cumul de facteurs favorables. On a ainsi présenté les résultats de ces dix

groupes de producteurs dans le tableau suivant en combinant plusieurs facteurs clés

identi1és précédemment comme ayant un effet significatif sur la situation des ménages.

ll est à noter que ces groupes ne sont pas exclusifs les uns des autres. En outre

I'agglomération de ces groupes ne représente que 75-80% de I'ensemble des ménages'

Le choix des facteurs conjugués vise d'une part à cumuler les contraintes au bas de

l,échelle pour caractériser les ménages les plus vulnérables et à cumuler les facteurs positifs

au haut de t,échelle pour caractériser la situation des ménages bénéficiaires de conditions

plus favorables qui pourraient conduire à des dynamiques d'émergence. D'autres

découpages seraient évidemment possibles en prenant en compte d'autres facteurs

discriminatoires.

La figure S, ci-après positionne les dix groupes différenciés de producteurs en

fonction de leur degré de revenu par tête. Ces groupes ne sont pas exclusifs les uns des

autres, certains sont à considérer comme sous-ensembles d'autres groupes. Le cumul des

ménages irnpliqués dans ces groupes correspond à près de 80% des ménages. ll demeure

ainsi une partie de ménages non considérés. Les groupes sont analysés ci-dessous par

ordre croissant de revenu brut par tête.
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Gapital
risque

000 fmo
MoYenne générale 6780 100o/o 184 3'10 831 418

GARACTERISAl
.ION DESGROUPES DE MENAGES RIZICULTEURS

Très
Vulné-
rables

Gpe 1 avec Edu NlVl +
RIS 3-4 et surf riz < 0.6

563 8,3% 56 248 536 824

Gpe 2 avec EDU NlVl et
NIV2

Et foncier = AC1 ou AC383
et RIS élevé

764 11,30/o 87 255 649 781

Gpe 3 avec Edu NlVl et
surf riz < 1

1250 18,40/o 102 281 699 691

> seu i lde
pauvreté

Gpe 4 avec NIV 2, DIV
moyen ou élevé Ml> 1,2

m .

940 13 ,9% 246 281 1 008 817

Gpe 5 avec NIV 2 Vente
de paddy > 400 et durée

de stockaqe > 0

495 7,30/o 612 301 1080 500

Gpe 6 avec NIV 2 Vente
de paddy > 400 et durée

de stockaqe > 6

409 6,00/o 653 284 1  136 540

Gpe 7 NIV 3-4 avec
Ml>2.4 avec surf riz>1

207 3,10/o 499 387 1 561 853

Très
supérieur
au seuil

de
pauvreté

Gpe I avec rev extra>3M
et NIV 2-4

691 10,20/o 1 9 9 526 1 9 1 8 370

Gpe 9 avec EBE AC* >
4M

353 5,20/o 199 461 2479 544

Gpe 10 avec REV
EXTRA> 5M

324 5Yo 238 569 2976 541

Tableau 7 : Caractérisation des qroupes de producteurs sur base des indicateurs

Dans la figure 5, le premaer groupe (Gpe 1), le plus pauvre en termes de revenu par

tête, comprend 8,3% des ménages (563 ménages sur 6780) du panel ROR. Ce sont des

chefs de ménage analphabètes en sltuation de risque élevé et ayant une surface en riz

inférieure à 0,6ha. Au vu des contraintes, ce groupe cumule les indicateurs de pauvreté les

plus bas qui confirment sa position de groupe le plus vulnérable (différentiel de revenu/tête

de -35% par rapport à la moyenne du panel, production de paddy par tête de 70o/o inférieure

à la moyenne, capital assurance risque deux fois plus au-dessus de la moyenne).

Fiqure 5 : Poids relatif en % des groupes de riziculteurs selon leur situation de pauvreté

83 ACI= ménages propriétoires en faire valoir direct, AC?= ménoges strictement métoyers ou fermiers,
AC3= ménoges propriétoires ovec port en fermage
84 EBE AC= Excédent Brut d'Exploitotion issu d'Autres Cultures
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Le Groupe 2 (Gpe 2) dans la figure 5, compte 11,3o/o des producteurs qui se

caractérisent par un niveau d'instruction de 1-2 (analphabète ou primaire), une situation

foncière de propriétaire ou mixte et un degré de risque élevé. Le facteur risque limite le

disponible en paddy par tête à 47o/o (voir figure 6) du niveau moyen tandis que le revenu

demeure 22o/o inférieure à la moyenne.

Le groupe 3 (Gæ 3) constitue le groupe de ménages le plus important avec 18,4o/o

des ménages du panel. Analphabètes, les cheË de ménage de ce groupe disposent de

moins d'un ha de surface rizicole. Leur production de paddy par tête demeure de 45o/o

inférieure à la moyenne du panel tandis que leur revenu disponible par tête est proche de

700 000 fmg soit -15o/o par rapport à la moyenne. Le capital risque y demeure 650/o au-

dessus de la moyenne.

Ces trois premiers groupes corespondent à une situation de micro-producteurs en

situation précaire ; ils constituent véritablement un ensemble de groupes particulièrement

vulnérables structurellement sous le seuil de pauvreté, peu armés en terme d'éducation, de
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capital de production, et souvent localisés dans des zones vulnérables cumulant risques

naturels, insécurité civile et non maîtrise de l'eau. Demeurant pratiquement sous le seuil de

700 000 fmg/ tête, ce qui correspond à la situation de près de 60% des ménages riziculteurs

du panel , ces groupes sont prioritaires dans toute stratfuie de réduction de la pauvreté.

Le groupe 4 se caractérise par des chefs de ménage avec un niveau d'instruction

prirnaire, un degré moyen ou élevé de diversification des cultures (ventes d'autres produits

agricolep 200 000 fmg) et un montant d'investissement supérieur à 1,2. Cette stratégie

génère une augmentation de revenu de 4o/o par rapport au groupe précédent (1,08 million

fmg), pfaçant le groupe à 22o/o au-dessus de la moyenne du panel. Ce groupe est important,

il conceme 13,9olo des ménages

Le groupe 5 conespond à des ménages non analphabètes qui vendent beaucoup de

paddy et stockent du riz. lls se caractérisent par une stratégie performante de productivité du

nz par tête avec plus de 600 kg de paddy par tête. Ce groupe concerne 7 ,3o/o des ménages

disposant d'un revenu 3Ùo/o supérieur à la moyenne du panel de ménages.

Le groupe 6 conespond à des chefs de ménages ayant au moins le niveau primaire,

gros vendeurs de paddy, qui disposent de plus de 6 mois de stockage de riz. lls

correspondent à 60/o des ménages et présentent un revenu par tête de 1,14 million de fmg

soit 37% au-dessus de la moyenne. ll se différencie uniquement du groupe préédent par sa

stratégie de stockage plus poussée qui permet un gain de revenu de 5-60/o.

Le groupe 7 dispose d'un revenu par tête de 1,56 millions de fmg, largement

supérieur au groupe préédent (augmentation de 37o/o). On remargue dans ce groupe un

niveau plus bas de la production de paddy par tête (500 kg), -20% en comparaison des trois

groupes précédents. On est déjà dans une stratégie plus diversifiée de production. ll ne

conceme que 3,1o/o de ménages disposant d'un bon niveau d'éducation, d'un niveau élevé

d'investissement agricole, d'une surface rizicole supérieure à t ha.

Les groupes 4, 5, 6 et 7 convergent en termes de spécialisation sur la riziculture ,

dépassant tous 500 kg de paddy par tête (voir figure 6). lls se distinguent les uns des autres

sur les stratégies de stockage, le niveau d'investissement et le niveau d'instruclion. Ces

quatre groupes sont à la fois très impliqués et très dépendants de la filière rizicole en termes
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de revenus ; ils constituent le fer de lance de la filière riz par leur degré de spécialisation. lls

se placent bien au dessus du revenu moyen des ménages mais demeurent très proches du

seuil de pauvreté (1,06 mill. Fmg), flottant entre 1,1 et 1,6 millions fmg/tête. lls illustrent

d'une certaine façon le potentiel d'émergence de la pauvreté que peut assurer dans les

conditions actuelles une stratégie d'intensification rizicole . Situés dans la frange de revenu

de 800 000 fmg à 1,6M. de fmg / tête qui correspond à près de 30% des ménages

riziculteurs , ces groupes représentent en quelque sorte le groupe cible sur les pôles de

production rizicoles.

Le groupe I comprend plus de 1!o/o des ménages riziculteurs. ll intègre tous les

ménages réalisant au moins 3 millions de revenus extra-agricoles et dont les chefs de

ménages ne sont pas analphabètes. Ces deux conditions permettent de multiplier le revenu

par tête par 2,3 (par rapport à la moyenne du panel).

Le groupe g qui comprend plus de 5% des ménages est fortement orienté sur la

diversification de la production agricole (revenus d'autres cultures supérieur à 5 millions de

fmg). Ses revenus moyens par tête de 2,48 millions fmg sont trois fois supérieurs à la

moyenne du panel. Là encore, Cest un groupe de producteurs qui semble largement

sécurisé avec un revenu par tête 2,3 fois supérieur au seuil de pauvreté.

Le groupe 10, qui est en première position de revenu par tête comprend 5% des

ménages riziculteurs. ll correspond à I'ensemble des ménages réalisant un revenu extra-

agricole de plus de S millions de fmg. Ces ménages présentent une production de paddy de

23g kg comparable au précédent groupe, tandis que leur revenu est tiré vers le haut de 20o/o

par rapport au groupe précédent. Atteignant 2,gB millions fmg,il dépasse largement le seuil

de US$ 1/jour, (équivalent en pouvoir d'achat à 1,08 millions fmg/an / tête) considéré comme

seuil de pauvreté par les Organismes lnternationaux Ces ménages ont en outre des

dépenses de ménage par tête deux fois supérieurs à la moyenne du panel.

Les trois derniers groupes (8, I et 10) constituent véritablement le phénomène

d'émergence de ménages vis à vis de la pauvreté rurale. Avec des revenus par tête au

dessus de 1,g mill ions de fmg,ils i l lustrent la situation de plus de 10% des ménages du

panel enquêté.
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Fiqure 6 : Performances de production des riziculteurs dans l'échelle de pauvreté

La figure 6, ci-dessus, remet en perspective ces dix groupes en illustrant leur degré

de performance en matière de volume de production de paddy par tête traduit par le volume

des cercles, faisant ressortir la concentration des ménages riziculteurs les plus performants,

parmi les groupes intermédiaires au centre du graphe.

A travers cette analyse par groupes de ménages , il est plus aisé de mettre en avant

les effets d'émergence liés aux stratégies des ménages. Ced illustre I'importance stratégique

de I'intensification rizicole, de la diversification et du développement d'activités extra-

agricoles pour générer des dynamiques d'émergence des ménages vis à vis le pauvreté. Afin

de faciliter l'émergence des ménages, il serait pertinent de renforcer le capital et

I'environnement de ceux qui sont les plus vulnérables situés dans les groupes 1-3 en

intervenant sur le degré de risque (maîtrise d'eau, foncier, gestion des bassins versants,

insécurité civile. . . ), sur I'accès foncier, sur le renforcement de l'éducation de base et

I'alphabétisation fonctionnelle, sur les services (crédit, Organisations paysannes), la

diversification des activités agricoles et extra-agricoles (agro-industrie, relation ville - monde

rural...). Ces points seront développés dans le chapitre 3 de la première partie et en

deuxième partie de cette thèse.
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CONCLU$ION DU FREMIER CHAFXTRH

Ce premier chapitre fournit ainsi une vision globale qui permet d'appréhender la

comptexité du problème de réduction de la pauvreté rurale dans son ensemble, en mettant

en perspective I'impact respectif des principaux facteurs. Les ménages bénéficiaires se

caractérisent soit par un profil d'intensification rizicole, de diversification ou par le

développement d'activités extra-agricoles ; ils cumulent le plus souvent un niveau de base

d'éducation, une disponibilité en tenes cultivées, un degré de risque limité et I'accès aux

services. A l'opposé les groupes de ménages au bas de l'échelle cumulent analphabétisme,

disponibilité très limitée en surface agricole, situation de risque élevé, degré d'isolement.

L'analyse des facteurs discrlminants en terme de pauvreté montre que, dans les

catégories de ménages les plus vulnérables, un quart d'hectare additionnel génère grosso

modo une augmentation de revenu par tête estimée à 36% et une augmentation de la

production de paddy par tête de 90%. Entre les chefs de ménage analphabètes et les mieux

instruits, le revenu par tête augmente de 72o/o. Lorsqu'on passe des ménages en situation de

risque important aux ménages en situation de risque réduit, le revenu augmente de 69%.

gO% des ménages riziculteurs ont développé des activltés extra-agricoles, un quart d'entre

eux se démarquent avec un revenu par tête supérieur de 72o/o au revenu moyen de

I'enquête.

ll ressort de ce chapitre un concept innovant "de trajectoire de sortie de la

pauvreté des ménages ruraux" qui se base sur une analyse micro-économique de

groupes de ménages ruraux et illustre cette trajectoire de sortie. Alors que de nombreuses

travaux précédents (Roubaud, Minten, Randrianarison, Zeller) ont expliqué et analysé l'état

de pauvreté à Madagascar, ce concept se distingue par son caractère positiviste et

dynamique qui converge avec les travaux de Bebbington, Stampini et Davis. Ceci nous

conduit à une prétypologie distinguant micro-producteurs en situation précaire, ménages de

producteurs spécialisés en riz et ménages ayant davantage diversifié leurs activités

(diversification agricole et extra-agricole), qui sera analysée de façon plus approfondie en

termes de performances des systèmes de production dans le chapitre lll sur les stratégies

paysannes, en employant les données de I'enquête réalisée au niveau des producteurs de la

filière riz (FAO UPDR, 1999).

Les résultats mettent en perspective le problème de la pauvreté rurale et son lien

primordial avec les capacités et les stratégies des ménages ruraux elles même

conditionnées par l'environnement de réalisation. ll fait ressortir grossièrement trois groupes
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de ménages, les micro-producteurs vulnérables structurellement en dessous du seuil de

pauvreté (60% des ménages), les riziculteurs spécialisés (30% des ménages) qui émergent

au dessus du seuil de pauvreté et les ménages polyvalents combinant riziculture,

diversification des cultures et activités extra-agricoles qui se placent largement au-dessus du

seuit de pauvreté (10o/o des ménages). Ceci correspond à trois dynamiques micro-

économiques permettant au ménages riziculteurs d'améliorer leurs conditions de vie,

l'intensification rizicole, la diversification et le développement d'activités extra-agricoles. La

part croissante des activités extra-agricoles et des migrations saisonnières dans le travail et

les revenus des ménages, traduit par allleurs une stratégie de diversification hors

exploitation qui est facilitée par la proximité de centres urbains et les facilités de transport.

Le point commun de tous ces ménages demeure l'activité rizicole que le chapitre

suivant va anatyser d'abord de façon globale au niveau méso-économique puis de façon

plus approfondie sur les performances techniques et micro-économiques de I'ensemble des

agents.
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Cnnpmne ll : Ln nltERE Rlz MALcAcHE, PRINcIPAL
EMPLOYEUR RURAL

Ce second chapitre nous permet de passer de I'analyse précédente consacrée au

profil des ménages à une analyse de la filière riz, principale activité domestique à

Madagascar, au niveau méso-économique différenciant les performances micro-

économiques des agentsss dans la filière. Après une introduction sur la méthodologie

d'analyse de filière (2.1) qui fournit I'essentiel des résultats d'analyse des chapitres ll et lll

ainsi que les bases de modélisation de la seconde partie, ce chapitre réalise (en 2.2) la mise

à plat de la filière riz en définissant et caractérisant les intervenants, les circuits, les flux de

produits, puis en analysant la commercialisation, la transformation de ces produits puis leur

débouché consommation/ exportation. ll dimensionne le poids économique de la filière et

son degré d'intégration. ll présente ainsi le cadre global de la filière, point de départ des

analyses plus approfondies au niveau technique et micro-économique réalisés en 2.3. Cette

section fournit en effet une analyse comparative des performances des systèmes de culture

par région pour caractériser l'effet des choix techniques en intrants et en modes de

production en termes de productivité. ll permet d'analyser les liaisons entre disponibilité,

productivité agricole, salaire agricole et degré de diversification des activités économiques

en milieu rural. puis on y analyse comment le souci paysan de maintenir coÛte que coÛte

une production rizicole autoconsommée a conduit au maintien d'activités vivrières très peu

rémunératrices.

L'offre nationale de riz, qui s'élève ainsi à un peu plus de 1,7 million de tonnes en

1ggg, ne couvre plus la demande domestique en riz depuis environ une vingtaine d'années'

Avec une croissance annuelle moyenne de 1,2o/o de la production de paddy entre 1972 et

1ggg, contre 2,go/o de croissance démographique, les résultats du secteur se sont

progressivement éloignés des objectifs de sécurité alimentaire et d'autosuffîsance prônés

par le gouvernement malgache dans les années 80 et 90. Les perspectives de croissance

démographique présentent un différentiel de croissance entre la population rurale (1 ,5o/o) et

la population urbaine (4,To/o) est de I'ordre de 3olo entre 1999 et 2015. La production de riz

E5 Agent ou opéroteur : on oppelle agent ou opéroteur un octeur économique, c'?sl à dire une cellule

élémentsire inlervenont dons l'économie, un centre outonome d'oction et de décision (poyson, commerçont,

entreprise, organisme de développement).
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par habitant s'est détériorée.

puis à 114kglan en 1999 87.

connaît un déficit structurel.

Elle est passée de 150 kg/an en 1980 à

Comparée à l'évolution démographique,

130 kg/an 86 en 1 990

la production rizicole

Fioure 7 : Evolution des ressources en riz à Madaqascar
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Les importations qui couvraient près de 10% des besoins nationaux en 1999, ont

permis de compenser en partie le déficit de la production locale. D'autres sources

alimentaires se substituent au riz dans le cadre du développement des filières de contre-

saison : mais et manioc notamment. Le manioc, deuxième source calorique du régime

alimentaire malgache après le riz, est important pour les ménages pauvres. ll se substitue au

riz quand les stocks alimentaires baissent et que le prix du riz augmente. Produit à peu de

frais et longtemps négligé, le manioc amortit les crises alimentaires (USAID, 1999EE).

Tableau 8 : Production des principaux oroduits vivriers (000 t)

Produits 1994, 1 995 1 996 1997 1998

Riz 1 .379 1.433 1.463 1.496 1 .431
Mar's 1 5 5 177 180 178 152

Pomme de terre 270 275 280 280 280
Manioc 2.357 2.400 2.353 2.418 2.404

Patate douce 560 450 500 5 1 0 5 1 0
Haricot sec 59 69 69 70 72

Source : Ministère de I'agriculture, Madagascar 2000

86 HIRSCH, R; La Piziculfure fulalgache revisitée : Diagnosfic et Perspecfives 1993-1999, AFD, 2OOO
87 Cette estimotionoété obtenue ense bosont sur une populotion deL5,! millions (Bongue Mondiole), une
production de riz disponible de 1,9 rnill ion (enguête FAO-UPDR 99).
88 USnfD : La filière manioc : amortisseur oublié des vulnérables, Antononarivo 1999
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On note cependant une résistance à la substitution du fait de la persistance des

habitudes alimentaires, des problèmes de conservation et de la faible diversité des modes

de préparation de certains produits de remplacement. La production vivrière de ces produits

est elle aussi en stagnation.

2.1 L'AppRocHE FILIERE, coMME METHoDoLoclE D'ANALYSE

Le type d'analyse dont il est question ici relève de ce qu'll est convenu d'appeler la

méso-économie, c'est à dire le champ intermédiaire entre la micro-économie et la

macroéconomie. La notion de méso-économie dérive de celle d'analyse des parties (et non

pas des étéments comme dans le cas de la micro-économie) de l'ensemble que constitue

l'économie nationale, ainsi que de certains phénomènes qul participent à son organisation

générale (FABRE 1 991 8e).

La méso-économie (HUGON, 1998e0) constitue un niveau d'analyse intermédiaire. A

la micro-économie, elle emprunte différentes méthodes d'analyse des comportements. A Ia

macroéconomie, elle emprunte le cadre comptable qui permet d'étudier le sous-ensemble de

l,économie le plus efficace pour I'analyse des marchés : la filière, c 'est à dire I'ensemble des

acteurs et des transactions retatives à un produit et à ses différentes phases d'élaboration'

La méso-économie est le seul échafaudage théorique qui s'attache à représenter le marché

de manière concrète à l'échelle du sous-ensemble précis de l'économie qu'est chaque

filière... chaque filière est à la fois une combinaison complexe d'agents et de transactions

commerciales ainsi qu'une combinaison de techniques de production/ transformation'

L,analyse économique est d'abord comptable (décomposition des comptes des agents) puis

peut emprunter aux différentes théories existantes afin d'identifier la nature du risque et de

I'incertitude, les comportements existants (rapports de pouvoir, comportements

opportunistes) et les formes émergentes d'organisation destinées à réduire les effets du

risque et de I'incertitude (règles, institutions, organisations). Au total la méso-économie

Ee FABRE, p; Nofe de méthodologie générate sur I'analyse de filière, Document de formotion pour lo

pfonif icotion ogricole no 35, FAO ESPT ,1994
bo XU6Olt,p-; Avontoges comporotifs, compétitivité et orgonisotion des fil ières ogricoles,p?6,1998 cité

dons FRAVAL, p : Elinenfs pour l'analyse économique des filières agricoles en Afrique 5ub-saharienne,

Synfhèse, Bureou des politigues ogricoles et de lo sécurité olimentoire DCT/EPS, Ministère des Affoires

Etncngènes, DGCID, 2000
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apparaît comme un dispositif éclectique efficace pour l'analyse, non contradictoire avec les

théories alternatives et utile pour I'aide à la décision.

La notion de filière ne fait pas I'objet d'une définition unique. Plusieurs définitions ont

été données à cette notion pour répondre aux usages des chercheurs, des praticiens du

développement rural et des politiciens. Sekkat (1987) définit la filière comme étant une

"succession d'opérations de production, de transformation et de distribution concourant à la

satisfaction des besoins des consommateurs". Cette définition retrace bien le cadre général

d'une étude de filière sans pour autant mettre l'accent sur les flux qui existent entre les

différents agents. Selon Fabre (1994), on appelle filière de production I'ensemble des agents

économiques qui concourent directement à la production, à la commercialisation puis à la

transformation et à l'acheminement jusqu'au marché de réalisatlon d'un même produit

agricofe (ou d'élevage). Ainsi de la culture du riz, de celle du coton, de I'arachide, à l'élevage

(filière viande, filière cuirs et peau), la filière englobe la succession des opérations qui,

paftant en amont d'une matière première - ou d'un produit intermédiaire - aboutit en aval,

après plusieurs stades de transformation/ valorisation/ commercialisation à un ou plusieurs

produits finis au niveau du marché de consommation ou de I'exportation (DURUFLE,

FABRE, YUNG 1988e1). Audettee2 1t SSS; ajoute à cette définition tous les flux monétaires et

les valeurs ajoutées opérées par chaque agent ou intervenant. Ces intervenants peuvent

être regroupés en niveaux cohérents à l'intérieur de la filière par exemple le niveau des

producteurs, des grossistêse3, des détaillantsea, des consommateurs. Les agents d'une filière

entretiennent entre eux des relations (bien que poursuivant des objectifs différents) appelées

coordination. On distingue trois (3) types de coordination, (i) la coordination horizontale qui

concerne le degré d'harmonie ou les relations entre les agents d'un même niveau

(groupements de producteurs, syndicat d'opérateurs, de grossistes...) , (ii) la coordination

verticale qui concerne le degré d'harmonie ou les relations entre des niveaux différents de la

el DURUFLE, G, FABRE, P, yUN6, J-ÂÂ ; Les effefs sociaw ef économiques des projefs de développement
rural: manuel d'évaluafion, Ministère de lo Coopérotion, 1988
e2 nUDETTE, R, LARIVIERE, 5, MARTIN, F ; Analyse de filière dans le secfeur agro-alimenfaire ; guide de
réalisation d'une étude filière - rapport préliminoire ACDî - Eco. rurole inc. , t994
e3 Le grossiste: est considéré ici commegrossiste I'opéroteur dont l'intenvention dons lo filière est limitée
à lo commercialisotion de riz ou de poddy et gui ne trovoille pos sur le morché de détoil (pos de vente oux
consommoteurs). Un grossiste qui dispose d'une rizerie ou d'une décortigueuse devient pon déflnition rizier
ou décortigueur. Un grossiste gui dispose d'une rizerie o gënéralernent de moyens importonts de stockoge et
il peut disposer de ses propres moyens de tnonsport. On peut ovoir des grossiste soit en omont soit en ovol
de la trqnsformotion. Les grossistes sont tous déclarés et disposent d'une < corle rouge >.
e4 a-e détaillont: il se distingue d'obord du grossiste pon le foit gu'il réalise une port importante de ses
ventes auprès des consommoteurs,leresre pouvant ëtrevendu àd'outres détaillonts. Le détoillont vend du
riz por soc (50 kg), por contine (5 kg), por k9 ou par kopooka (?87 g). En zone rurole, le détoillont peut
vendre du paddy por sqc ou pon dobo (13 kg).
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filière (contractualisation des producteurs par les grossistes, fidélisation des liens inter-

agents collecteurs-grossistes) et (iii) la coordination dans le temps (évolution des

comportements des intervenants, changements technologiques, ...).

L'étude ou I'analyse de filière permet la mise à plat d'un secteur de production en

définissant les intervenants, les circuits, les flux de produits, puis en analysant la

commercialisation, la transformation de ces produits puis leur débouché consommation/

exportation. Elle permet ensuite d'étudier les effets d'entraînement de cette filière sur

l'économie. Cette notion d'effet d'entraînement se rattache à la théorie des industries

industrialisantes et au concept de pôles de développement développé par F. Perroux. L'effet

d'entraînement s'exerce à travers la capacité d'absorption (effet de demande) d'un secteur et

sa capacité de transmission (effet d'offre), c'est à dire les effets exercés par la variation de

sa production (JOB, 1990e5).

Une étude ou analyse de filière est généralement engagée pour comprendre

comment s'organise un secteur ou sous-secteur bien précis. Cette étude doit prendre en

compte tous les stades de cette activité en considérant pour chacun de ces stades les

aspects financiers, commerciaux, humains, politiques, législatifs, économigues. ll se trouvera

certainement qu'à chacun de ces stades tous les aspects ne sont pas présents mais pour

ceux qui existent, il faudra les analyser et en dégager les points forts et les points faibles,

proposer des améliorations concertées avec les personnes qui se trouvent actives à ces

stades que cela soit dans l'administration ou dans le secteur privé. Au vu de I'ampleur des

sujets qu'il est possible de traiter il paraît raisonnable, avant d'engager une étude de filière,

de bien établir les résultats attendus de cette étude, les questions auxquelles on cherche à

répondre. ll peut s'agir de (i) I'organisation de la filière, des agents concernés, de

comparaison des régions productrices, (ii) de la filière de production dans le monde rural :

I'importance relative du produit dans les systèmes agraires concernés, (iii) du nombre de

familles dont le revenu en dépend, des aspects nutritionnels/ financiers, (iv) des débouchés

de la filière, des circuits de commercialisation, de l'évolution de la consommation intérieure et

de I'exportation, (v) de I'importance relative de la filière par rapport au secteur agricole, (vi)

de la s1uation financière des agents, de la valorisation du travail des producteurs, (vii) de la

distribulon de la valeur ajoutée au sein de la filière (effets de la production d'une filière sur

les revenus des producteurs, transformateurs...), (viii) du bilan comptable de l'État: recettes

(taxes à I'exportation du produit final+ taxes à I'importation des intrants de la filière

e5 JOB, L; Les secteurs des motérioux de construction et de l'hobitot dons les politigues de développement

olgérienneet tunisienne, /Hondes en développemenf, fome 18, Numéro7O,1990
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subventions diverses - coût de l'appui des intervenants publics dans la filière), (ix) des effets

sur la filière d'une mesure potitiqueeG passée (dévaluation du FCFA), de simulations des

effets d'une mesure politique prévue (ex : augmentation du prix du coton et libéralisation du

prix des intrantseT), (x) de I'inventaire des problèmes rencontrés par les agents et des

solutions envisageables pour relancer/ intensifier/ réorienter la filière (dans le cadre de la

mise en place d'une politique de soutien à un produit ou dans le cadre de l'appui à la mise en

place d'une gestion concertée de la filière par les agentses), (xi) de I'intérêt économique eUou

commercial de la transformation d'un produit - I'intérêt économique eVou commercial d'une

activité (BOCKEL 1 996es).

Le choix du type d'étude de filière dépend des objectifs que I'on poursuit ; la définition

du cadre de l'étude de filière comprend plusieurs critères :

. I'objectif donné à l'étude (la question de départ à laquelle l'étude doit apporter des

réponses.

o la définition des limites de la filière en termes de produit, d'aire géographique, de

période d'observation (série longue, étude rétrospective, prospective,...), en amont et

en aval.

. le caractère descriptif (qui fait quoi) ou analytique (pourquoi les agents font ce qu'ils

font ? de l'étude est une démarche analytique qui permet de comprendre le

comportement des agents

. le niveau d'étude (macro, méso-relations horizontales et verticales

intervenants, relations avec d'autres filières, et micro (comportement d'une

spécifique d'agents),

I 'approche disciplinaire:agronomie (productivité, taux de perte à l 'usinage,....), analyse

financière (marges, coûts, rentabilité financière,...), économie (avantages comparatifs,

compétitivité, rentabilité économique, ....), sociologie (répartition des bénéfices entre

les différents agents).

e6 ,l^esure pofitique: Une mesure est un octe du Gouvernement dons le domoine législotif, réglemenloire,
institutionnel, orgonisotionnel n'impliguont pos d'investissement ou de dépenses outres gue les dépenses de
fonctionnement des odrninistrqtions chorges del'exécution de lo mesure.
e7 gOcKEL, L, FA}RE, P, ,IÂAN55OURI, M ; Analyse de filière : Applicotion à I'analyse d'une filière
d'exporfation de cofon, FAO, Policy Anolysis Division, Document de formation pour lo plonificotion ogricole,
1991
tt Lo gestion concertée d'une filière pon les ogents privés peut permeltre de minimiser les coûts de
romossoge, tronsport et commerciolisotion et d'oméliorer lo quolité du produit finol... moyennont des
occords controctuels pour la réportition des gains réolisés (ex: meilleurs prix oux producteurs s'ils
réduisent le nombre de lieux de chorgernent, ossurent des lots de produits permettant un rneilleur
rempf issoge des moyens de transport, ossurent un certqin niveou de quolité des produits vendus)
ee BOCKEL, L ; Analyse de la sous-filière maraîchage péri-urbain de gamako, FAO working docunent
Document de formotion pour lo Plonification Agricole, Division de I'Assistonce oux Politigues (TCAS), 1996
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Lorsque le cadre de l'étude de filière a été défini, la réalisation du travail d'analyse se

fait en suivant un processus par étape. Les étapes à suivre sont les suivantes :

ldentification des flux et des opérations : Pour repérer, les contours de la filière, il faut

partir du produit (production primaire) et on essaie de suivre le produit en aval à

travers les circuits de commercialisation et divers stades de transformation jusqu'au

marché de réalisation, et en amont, on identifie les principaux fournisseurs d'intrants

et de services.

Analyse fonctionnelle (graphe) : L'identification de la nature des flux physiques et des

agents conduit à I'analyse fonctionnelle de la filière faite sous la forme d'un tableau

où apparaissent les principales fonctions (étapes transformation/production), les

agents assurant ces fonctions et les produits de la filière concernée. Une fois les

agents et leurs fonctions identifiés, une présentation sous forme d'organigramme

permet de visualiser la structure économique induite par I'activité. C'est un élément

de présentation synthétique de la filière.

Analyse technique des fonctions de production, stockage, transformation qui couvre

I'analyse des ratios techniques, des rendements et du degré d'efficience ;

Analyse de la commercialisation qui est souvent réalisée hors du cadre de I'analyse de

filière ',classique" (bilan financier "comptable" de la filière). Elle vise à approfondir

l,analyse des circuits de commercialisation dans la filière, fournir une description

précise des modalités de commercialisation et des éléments de diagnostic sur les

contraintes rencontrées par les agents (grossistes, transporteurs, exportateurs,

détaillants, micro-détaillants' oo ... )'

Analyse financière et analyse économique qui se font à partir des comptes individuels des

agents et du compte consolidé de I'ensemble. Elles permettent de mettre en évidence

la situation financière de chaque type d'agent, le bilan financier pour I'Etat, puis le

poids économique de l'ensemble de la filière. Les principes de calcul sont résumés ci-

dessous.

Diagnostic stratégiquelot des contraintes qui permet d'identifier et de hiérarchiser les

principales contraintes et goulots d'étranglement de la filière ;

roo 1, micro-détoillont : répondont ou phénomène de pouvreté, il s'est développé' un nombre importont de

micro-détoillonts (souvent des femmes ou des enfonts) gui vendent le plus souvent por kopooko directement

sur les morchés. Cette octivité plus occosionnelle concerne un peu oussi les femmes de petits riziculteurs

gui vendent en f onction de leurs besoins en lrésorerie.
tbt Diognostic strotégigue : Le concept de diognostic stratégtque s'oPPose oux hobituElles "descriptions"

de lo situotion octuetlei' por lesquelles tout exercice de réflexion strotégigue se devoit de dérnorrer. Une

descripfion de lo situation actuelle est certes nécessoire, mois elle ne souroit tenir lieu de diognostic, c'esî

à dire de jugement porté sur cette situotion. Le diognostic sero dit strotégique s'il s'oriente déjo vers des

propositions..
Page 67



Réflexion, concertation avec les partenaircs, qui visent à identifier, avec les partenaires,

les ac{ions prioritaires à prendre et à définir un plan d'action.

En termes économiques, le prccessus de produdion se carac{érise par I'existence d'un flux

d'intants et d'un flux de produits. Dans l'analyse financière et économique généralement éalisée sur

une période d'un an, on distingue les biens et services qui constituent :

- Des fac.teurs de pnoduction qui sont totalernent transfonrÉs ('consommés") au cours d'une

periode : ce sont les consommations Intermédiaircs.

- des facteurs de production qui ne sont que partiellement utilisés ("uses") au cours d'une

période, leur degradation totale par le processus de prcduction se faisant sur plusieurs années

; ce sont les investissements

Soit Cl la valeur des consommations intermédiaires et P la valeur du produit, la

différence P - Cl représente la Valeur ajoutée. La valeur P du produit final incorpore la valeur

de tous les fac'teurs qui ont concouru à la production de P. Outre la valeur des Cl, elle tient

compte des flux de dépenses sur la période liés :

- au travall nécessaire à tout processus productif

- au servlce financier qui rend possible nombre d'activités productives

- aux taxes et lmpôts divers

Le Résultat Brut d'Exploitation (RBE) représente le bénéfice d'exploitation une fois déduib de la

valeur de la production tous les coûb d'exploitation de l'exercice : consommations intermédiaires,

travail. frais financ'rers et taxes :

RBE = VA - (rémunération du travail + Frais Financiers + taxes)

Travail Frais Taxes

Facteurs de production (Cl)

investissements

Ainsi l'égalité précédente peut s'écrire :

VA = rémunération du personnel + frais financiers + Taxes + RBE

I
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Cela permettra d'établir des comptes de production et d'exploitation pour chaque agent.

Le compte consolidé de la filière est une agrégation des comptes des différents agents de la filière

en un compte unique de l'ensemble de la filière. Une filière comprend théoriquement plusieurs

catégories d'agents économiques, dont I'activité dépend du nombre d'agents présents par

catégorie (Figure 8). ll existe tout au long de la filière une succession de prix. Les agriculteurs

vendent un produit brut et les consommateurs achètent un produit transformé. Les intermédiaires

dans la filière assurent la jonction entre les producteurs et les consommateurs en acceptant, pour

un bénéfice couvrant leur temps de travail, leur capital et les risques encourus, de payer le prix à la

production et de transporter, stocker, transformer le produit pour le vendre au consommateur au

moment, au lieu et sous la forme désirés.

Producteurs

Négociants

hoducteur

Prix de
gros

Prix de

Détaillants

Consommateurs

D'après Colman et Young (1989, p. 187)'102

A chaque niveau de la filière correspond un prix différent suite à sa transformation

(valeur ajoutée) eVou aux coûts de transport, de stockage... On distingue:

le prix au producteur entre le producteur et le négociant (ou prix à la ferme si la vente

directe est Possible) ;

le prix de gros entre le négociant et le transformateur ou le grossiste ;

le prix de gros entre le transformateur ou grossiste et le détaillant ;

le prix au détail entre le détaillant et le consonrrnateur.

Au vu de ces développements, il se pose la question de la pertinence de I'analyse de

filière dans le cadre de politiques publiques de réduction de la pauvreté. L'analyse de filière

permet de relier, d'une part, les différents aspects de la pauvreté que sont la distribution des

to2 COLMAN, D. et yOUNG, T ; Principles of Agricultural Economics: llarkets and Prices in Less

Developed Counfries, Combnidge University Pness, 1989

Grossistes
Transformateurs
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richesses, I'accès aux ressources productives, la vulnérabilité face à I'instabilité des marchés

agricoles et les positions de dépendance en termes d'accès à I'information et, d'autre part, la

complexité et Ia diversité de l'économie concrète et le cadre macro-économique dans lequel

sont définies les stratégies de lutte contre la pauvreté. Ce cadre d'analyse permet

notamment de comprendre les mécanismes qui gouvernent la création de valeur et sa

répartition entre les diftérents opérateurs des filières agroalimentaires, de diagnostiquer les

blocages qui entravent le développement de ces filières et donc d'évaluer leur impact en

termes de diminution de la pauvreté (FABRE103 2003;.

2.2 Ln FTLTERE Rrz, ANALvSE MEso-EcoNoMteuE

Après la présentation méthodologique qui précède, cette section foumit une

présentation fouillée de la filière riz en commençant par I'analyse des flux(2.2.1), I'aval de la

filière (2.2.2), puis son poids économique (2.2.3), son impact distributionnel (2.2.4) assuré

par une implication économique directe d'une majorité de ménages malgaches, son effet

d'entraînement sur le secteur agro-industriel et son incidence sur les conditions de vie des

ménages ruraux.

2.2.1 AnnlvsE DEs FLUX DE LA FILIERE

La production de paddy en 1999 à Madagasær s'élève à 2,8 millions de tonnes. Elle

génère un volume disponible de 2,6 millions de tonnes'* de paddy. Le paddy correspond à

des grains de riz bruts avant décorticage ; il est également appelé riz non décortiqué. Le

terme de < riz >> est employé pour le nz décortiqué (sans glumelles ni balles) qu'il soit brun

semi-blanchi ou blanchi (selon I'usinage). La transformation du paddy en riz décortiqué est

réalisée sur un ratio de transformation de 65-700/o soit 0.6-0.7 kg de riz par kilogramme de

paddy, engendrant un résidu important de son de riz employé en alimentation animale.

to3 FnBRE, p j art. cit.
rm Notons gue les chif f res off iciels de production étoient de 2.500.000 tonn es en 1996 et 2.558.000
lonnes en 1997. Plus gue d'une oméliorofion du niveou de production en L999, il s'ogit d'une estimotion
légèremenl diff érenle basée à lo fois sur le recensement ogricole des exploitants de 1998 et les résultots
de f'enguêteFAO/UPDR. Ces résultots sont proches des chiffres du Minogri
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Fiqure I : Gnaphe des flux ohysiques de paddv et de riz (annee 1999)
Source : Etude FAO|UPDR
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La production nette de riz est ainsi de 1,7 millions de tonnes de riz. 620/o du paddy est

destiné à I'autoconsommation soit 1,6 millions de tonnes de paddy. Sur le disponible de

976.000 tonnes de paddy restant, 786.000 tonnes sont commercialisées, le reste étant

employé en dons, redevances...

Exprirné non plus en paddy mais en riz, le volume annuel de riz malgache ainsi

commercialisé est d'environ 523.000 tonnes, auxquelles s'ajoutent 186.000 tonnes de riz

importé 105, soit un volume annuel total de près de 709.000 tonnes de riz commercialisé (voir

achat des consommateurs sur graphe des flux). Comme il apparaît sur le graphe de flux de

la filière (figure 9), le riz non autoconsommé passe par un ensemble d'opérateurs avant

d'être vendu au détail auprès des consommateurs à hauteur de 294.000 tonnes en zone

rurale et 415.000 tonnes en milieu urbain, selon une couverture des besoins de 3,5 millions

de consommateurs urbains à raison de 118 kg/an. Ce chiffre est cohérent avec les résultats

de l'enquête de consommation FAO/UPDR. La coexistence de régions excédentaires et

déficitaires et la structure de consommation sensiblement différente des agglomérations

urbaines engendrent un volume important d'échanges intenégionaux de 218.000 tonnes de

riz local provenant de zones excédentaires.

On notera qu'en dehors des pertes à la récolte, c'est à dire les pertes sur la

production de paddy occasionnées par les différentes opérations entrant dans le processus

de récolte (coupe, transport vers I'aire de battage, battage, vannage et transport vers le

grenier de stockage), qui représentent environ 10 o/o de production biologique, les pertes

post récolte sont loin d'être négligeables. Si les experts en la matière avancent un taux

d'environ 3 à 5o/o, cela corespond à une quantité de paddy de l'ordre de 100.000 tonnes par

an, soit l'équivalent de 65000 tonnes de riz, c'est à dire le tiers de I'importation totale de riz

en 1999.

2,2.2 Ln nueRE AvAL ET L'AJUSTEMENT DE L'OFFRE ET DE lA DEMANDE

l) TnnrusroRMATloN ET COMMERCIALISATION

Pour la part de transformation du paddy en riz qui est gérée au niveau des

producteurs (1 ,76 millions de tonnes, soit 67% de la production), on constate en 1999 que

610/o de ce paddy est encore transformé par pilonnage manuel, contre 39o/o par les

décortiqueuses. Les disparités entre régions sont très fortes. Dans l'Est et le Nord,

ræ Ce volume est un moximum qui pourroit bien qvoir ëté otteint en 1999 et dépossé en 2OOO.
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respectivement 97o/o et 90% du paddy est encore transformé par pilonnagetæ . A I'opposé,

dans les trois régions du lac Alaotra, du Centre Ouest et des Hauts Plateaux, la

multiplication des décortiqueusestot dans les villages a contribué à réduire le pilonnage

manuel à 3!o/o,44o/o et 47o/o de la production transformée par le paysan. Cette présence de

décortiqueuses a aussi influé sur la façon de vendre (davantage de ventes sous forme de

riz).

Le volume moyen de paddy traité par collecteurlos semi-grossiste varie ainsi de 6

tonnes (côte est) à 246 tonnes (Centre +uest) selon les régions. Sur la base des volumes

commercialisés, les collecteurs constituent plus de 10 000 opérateurs sur I'ensemble du

pays,qui commercialisent annuellement plus de 639 700 tonnes de paddy (133 tonnes par

an par collecteur) et 80 600 tonnes de riz. L'enquête a permis de définir une clé de

répartition des ventes ou livraisons de paddy réalisés par les collecteurs auprès des

grossistes (3S%), des transformateurs (63%) et des reventes aux consommateurs (détail,

ZYo).

Les transformateurs semblent très organisés en termes de réseau de collecteurs

directs au nord ouest (g2o/o du paddy commercialisé par les collecteurs), sur les Hauts

plateaux (Tg%) et au Lac Alaotra (82Yo du paddy commercialisé). La relation collecteur-

grossiste est plus forte au Centre Ouest (77o/o) et au Nord (73% des volumes des

collecteurs) où le réseau de transformateurs est moins important.

L'évolution des prix du paddy au producteur montre une certaine stabilité en termes

réels entre 1980 et 1999 (figure suivante).

106 1-pilonnoge est plus cher por kg tronsformé : moyenne notionole deTt fmg/kg de coût en décortigueuse

contre tO7 fmg/ kg en Pilonnoge
ro7 L décortiiueur: est .onsidéré comme décortigueun dans lo filière riz, touT ogent gui s'est équipé d'une

décortigu euse el gui tronsforme du poddy en rtz soit en vendont uniguement lo prestotion (< je vous

tronsform evotrepoddy et vous rends'le riz >) soit en ochetant le poddy puis enle revendont comme riz' rl

peut disposer d'une mogosin de stockoge. fl peut disposer de personnel d'oppui (technicien, méconicien,...) et

il peut f'oireoppel à deJ collecteurs ou même collecter lui-même une portie du poddy gu'il tronsforme.
roà U, collecteur : est collecteur, l'ogent qui se chorge de collecter le paddy ou le riz ouprès des

producteurs et des Op pour I'opporter àu grossiste, ou décortigueur ou à lo rizerie. IL est indépendont (non

salorié) poie ses propres chorges, est le plus souvent poyé sur une prime por kg de poddy (ristourne en

fonction du voluml càlbcté). ri est possibie qu'il dispose de focilités de trésorerie fournies por l'opéroteur

ovol, il peul égolement ovoir un véhicule. Por déf inition il ne se charge Pos de tronsformotion. Un collecteur

commissionnoire (ou collecteur intermédioire) est un collecteur qui trovoille pour le compte d'un outre

cof lecteur qui lui sccorde un ovonce de fond. f l est poyé por cornmission suivont lo guontité de riz collecté.
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Fiqure 10 : Evolution des prix réels au niveau des consommateurs (Prc) et des oroducteurs (Prp)
(Bosé sur I'lndex of prix bose læ= l97l /72)

Des informations récentes sur 2000-2002 foumies par les partenaires de terrain

suggèrent néanmoins que le prix du paddy a été fortement baissé suite au niveau élevé des

importations de riz. Selon les opérateurs aval de la fillère interviewés en janvier 2002 (revue

du secteur rizicole, Banque Mondiale), "la commercialisation du riz est complètement

désorganisée ; elle a été libéralisée à un tel degré gue la seu/e loi qui demeure respectée

est Ia loi de Ia jungle >. Etant donné I'application défectueuse et très partielle de la taxe à

I'importation du riz avec de nombreux cas d'exonérations, le prix du paddy est descendu à

près de FMG 500 par kg dans plusieurs régions en fin 2001.

Ceci est confirmé par Cherel-Robson et Mintenroe, qui constatent que les prix

nominaux de riz en 2001 étaient presque 30o/o plus bas, en moyenne, comparés à I'année

précédente. Cette baisse était la plus forte dans la province de Fianarantsoa où elle s'élevait

à plus de 50%.

En d'autres termes, la libéralisation du marché extérieur a progressé de facto

beaucoup plus vite que I'intégration des marchés domestiques. Cette situation soulève la

question suivante : est ce que les paysans producteurs de riz ont vraiment bénéficié de la

libéralisation des marchés rizicoles ?

Le ratio entre le prix du paddy à la ferme et le prix du riz au détail par région

se situe autour de 2,4 (valeur de 1 kg de riz au détail équivalent à 2,4 kg de paddy) dans les

zones à fort surplus comme le Lac Alaotra et le Centre Ouest (carte des carte des régions
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dans les pages suivantes en figure 12a), tandis qu'il est plus bas dans les autres régions (2-

2,2) (voir figure 1 1).

Le prix moyen du riz au détail est 5-9o/o plus bas dans le Centre-Ouest et les Hauts

Plateaux. Les prix du riz au détail en zone rurale sont globalement 10-15% plus bas que les

prix au détail dans les principaux centres urbains (Antananarivo, Tulear, Mahajanga...) ces

prix urbains sont de I'ordre de FMG 2,4001k9 en 1999 (Enquête auprès de 477

consommateurs urbains, FAO UPDR, 1999).

Fiqure 11 : Comparaison entre orix local du riz et prix du qaddy à la ferme en 1999-2000
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Des variations saisonnières du prix du riz sont à noter. En effet, les collecteurs se

partagent des zones de collecte et établissent des monopoles locaux. Par ailleurs, il s'y

ajoute des variations significatives par région.

Ainsi le différentiel de prix du riz au niveau du collecteur monte jusque 620/o entre

deux régions différentes, ce qui traduit une forte segmentation des marchés domestiques.

par exemple, le prix d'achat du riz payé par les collecteurs varie de 1,250 fmg par kg dans le

t@ cHEREL-RoBsoN. ,1,\, iÂTNTEN , B: Risqtns, producfion agricole ef pauweté à lladagascar, article

présenté à lo Conf êrence< Agriculture et pauweté * Progromme fLO, Antononorivo, juin 2003
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Centre Ouest à 2,033 fmg par kg dans la région Est en 1999 (BOCKEL, RANDRIANASOLO,

RAKOTOVAO, 2oo111o).

Figure 12 : Fluctuations des prix saisonniers par réqion au niveau des collecteurs en 1999
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Le phénomène de segmentation des marchés ruraux peut être également démontré

par I'analyse des prix à la consommation dans différentes localités à différentes périodes de

I'année qui montre une forte segmentation causée par I'extrême autonomie des diftérents

réseaux de commercialisation qui inhibe la circulation des biens et de I'information. Ainsi les

récentes collectes de prix fournis en 2001 par le SIM (Système d'lnformation sur les

Marchés), qui opère sur les marchés ruraux permet d'illustrer à travers plusieurs produits le

degré de segmentation du marché en zone rurale (tableau suivant).

Tableau 9 : Effets de la seomentation spatiale des marchés dans la réqion Nord
(prix au détail du riz en Fmg / kg sur 3 marchés)

Après récolte 2.600 1.750 1.675

période de soudure 2.975 2.300 2.200

Source : enquête FAO / UPDR 99

Dans la région Nord, le différentiel de prix au détail du riz était de 55% entre le

marché le plus cher (Diego) et le marché le moins cher (Andapa) durant la période qui suivait

110 BOCKEL, L, RANDRIANASOLO, N, RAKOTOVAO, J-/U\; Productivifé rizicole ef marchés agricoles:
fnfrasfrucfure, producfivité du fravail ef pauwefé, Contribution UPDR à l'otelier "pouvreté rurole" rëolisé,
le 18 mai 2001 dons le cadre du DSRP, ?0Ot
http ://www.wor ldbonk.orglpoverty/strqtegies/eventslmadoooscor/qgendo f r.pdf
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la récolte du riz. Ce différentiel de prix s'est réduit à 35% au moment de la période de

soudure (Table 9). On est donc dans une situation de non intégration des marchés

domestiques avec un phénomène accentué de segmentation auquel s'ajoute I'effet délétère

d'une libéralisation accélérée des marchés extérieurs.

e) AlusreueNT DE L'OFFRE Fr DE LA DEMANDE PAR LES ECHANGES INTERREGIoNAUX Er

EXTERIEURS

Avec un volume estimé de 188 300 tonnes de riz importéî11 et un volume

approxim attf SZT 000 tonnes de riz local, les grossistes gèrent annuellement la distribution

d'un volume de716 300 tonnes de riz (estimation 1999).

Fioure 12a : Flux de commercialisation du riz et du paddv
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(source : enquête FAO/UPDR 99)

Le volume de S27 OOO tonnes de riz malgache commercialisé comprend un volume

de 349 000 tonnes de riz acheté et revendu à I'intérieur des régions (en commercialisation

intra-régionale) ainsi qu'un volume d'échanges intenégionaux (achat, transport et revente)

de 1 T6-17g 000 tonnes de riztransférés entre régions excédentaires et déticitaires. Sur ces

bases les régions excédentaires nettes sont le Lac Alaotra (excédent achat-vente estimé de

lrr Enguête détoillonts f ilière riz (opprovisionnement des détoillonts) UPDR-F AO L999 et croisement ovec

sources du Ministère du commerce, estimotiongg de 185-189000 tonnes
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124 800 tonnes) et le Gentre Ouest (excédent de 53 900 tonnes), tandis que les régions

déficitaires nettes sont les Hauts Plateaux (52 000 tonnes), I'Est (62 500 tonnes), le Nord

Ouest (23000 tonnes) et le Nord (39000 Tonnes). Au delà du caractère déficitaire ou

excédentaire des régions, il est intéressant de constater que les modalités

d'approvisionnement des régions déficitaires ne sont pas les mêmes. Ainsi I'Est et les Hauts

Plateaux complètent leur propre production insuffïsante par une proportion plus importante

de riz importé que de riz en provenance d'autres régions de Madagascar. C'est I'inverse qui

se produit dans le Nord et le Nord-Ouest où le riz national est acheté en plus grande quantité

par les grossistes régionaux. Le riz asiatique ou le riz malgache non régional ne pénètrent

que très marginalement la zone du lac Alaotra excédentaire.

Par contre le Centre-Ouest, pourtant autosuffisant en riz puisqu'il approvisionne

d'autres régions de Madagascar, fait appel aux importations pour ses besoins internes. On

peut refier cette stratégie régionale bien spécifique aux fortes disparités entre le sud de la

région (englobant Tuléar très déficitaire et consommant du riz importé) et le reste de la

région à dominante excédentaire et à son mangue structurel d'infrastructure de transport.

Chaque détalllant commercialise selon les régions entre I et 58 tonnes de riz par an

c'est à dire entre 27 et 193 kg de ventes par jour (300 jours de travail par an). Vu le volume

de riz commercialisé annuellement, on estime le nombre de détaillants à 23 800 opérateurs

sur I'ensemble du pays, cette estimation n'intégrant pas le phénomène urbain d'expansion

de nano opérateurs du secteur informel avec les micro-détaillants occasionnels. Ces

détaillants commercialisent annuellement un volume de 710 000 tonnes de riz vers les

consommateurs urbains et ruraux. Geci nous conduit à I'analyse de consommation.

2.2.3. AnalvsE DE LA coNsoMMATroN DE Rrz EN MTLTEU RURAL ET URBATN

Comme résultat de I'implantation très ancienne de la riziculture à Madagascar, la

consommation moyenne par tête, évaluée à 138 kg en milieu rural et 118 kg en milieu urbain

(enquête FAO/UPDR 1999), classe le pays parmi les plus gros consommateurs de riz dans

le monde. Les ménages malgaches consomment du riz en général 3 fois par jour. L'évolution

de ces indices de consommation en milieu urbain et rural (estimé entre -0,4o/o et -0,5%) et le

taux de croissance actuelle de la population malgache (2,47% par an) permettent de

confirmer un trend de croissance régulière de la demande nationale en riz dans les quinze

prochaines années (voir 5.3) de I'ordre de 1,8%.
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Les riziculteurs s'approvisionnent sur le marché en complément de la part de

production qu'ils conservent pour I'autoconsommation. Leurs besoins monétaires les

contraignent souvent de vendre à la récolte pour racheter en période de soudure. Les

dépenses en riz représentent entre 5% (Centre Ouest ) et 47o/o (Est) de leurs dépenses

totales.

Tableau 10: Movenne des dépenses annuelles des ménaoes de riziculteurs

Centre-

Ouest

ESt

Dépenses totales (000 Fmg) 1 691 1715 1821 3001 1010 4471

Dépenses riz (000 Fmg) 371 467 93 387 483 292

Riz / dépenses totales (%) 21,9 27,2 5 ,1 12,9 47,5 6,5

Source : Enquête FAO/UPDR 99

La consommation en milieu rural, en moyenne de 138 kg/habitanUan varie en

fonction de l'état de la production dans les régions. Elle est en deça de la moyenne nationale

à l,Est (114 kg) mais supérieure dans le Centre-Ouest, dans le Nord-Ouest et au Lac Alaotra

(14S kg). La consommation connaît des variations saisonnières importantes liées à la

disponibilité du riz, les plus élevées étant dans les régions Centre-Ouest et Est. Le maïs et le

manioc sont les aliments de complémentation du riz. Leur part dans la ration alimentaire

augmente lorsque la quantité de riz consommé diminue'

Trimestre

(en kg)

Nord Nord-

Ouest

Centre-

Ouest

Hauts

Plateaux

Est l-ac

Alaotra

1 137 146 157 145 1 1 8 144

2 139 147 146 141 1 3 5 147

3 137 143 140 140 111 147

4 132 141 1 3 8 1 3 8 114 140

Moyenne 137 145 145 141 114 1 4 5

Source : Enquête FAOIUPDR, 99

En milieu urbain, le budget alimentation (tous produits confondus) représente entre

340/o (Antananarivo) et 61% (Toliara) des dépenses des ménages selon les agglomérations.
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La part des dépenses en riz dans le budget alimentaire des ménages est plus faible dans les

agglomérations au niveau de dépenses totales élevé (Antananarivo et Toamasina).

Tableau 12 : Dépenses annuelles des ménages uùains

La consommation de riz en milieu urbain est importante à Fianarantsoa sur les Hauts

Plateaux et à Toamasina à I'Est, sans pour autant dépasser celle des ruraux. Alors que la

consommation de riz par habitant dans le milieu rural des régions Centre-Ouest et Nord-

Ouest (145 kg) est très supérieure à la moyenne nationale, les villes de Toliara et Mahajanga

ne se démarquent pas par une forte consommation.

Tableau 13 : Consommation de riz par habitant oar an en milieu urbain

Antana-

narivo

Antsirabe Fiana-

rantsoa

Mahajanga Toamasina Toliara Moyenne

natiônale

Kg /an 1 1 0 1 0 9 1 3 1 1 1 9 128 109 1 1 8

Source : Enquête FAO/UPDR 99 (enquéfe consommateurs urbains)

Le riz le plus consommé est le riz local (91Yo des ménages), particulièrement à

Antananarivo où 98o/o des ménages déclarent consommer essentiellement du riz local. A

l'opposé, 37o/o des ménages de Toamasina et 54% de ceux de Toliara, villes portuaires,

consomment plus de riz importé. En matière de qualité de riz, le < vary gasy > est le plus

consommé dans 84% des ménages, l'écart de triage dans 10% des ménages (50% à

ïoliara), le semi blanchi dans 5% des ménages.

Les centres urbains des Hauts Plateaux se caractérisent par des prix de détail plus

bas que dans les autres agglomérations de Madagascar, surtout Fianarantsoa et Antsirabe,

vif les au pouvoir d'achat assez faible. 88o/o des ménages urbains sont prêts à payer jusqu'à

2Oo/o de plus que le prix actuel sur le marché. Le prix limite acceptable selon I'enquête

consommateurs (toutes agglomérations confondues) est de 2.952 Fmg pour le riz ( gasy D.

Hauts Plateaux Nord-Ouest Est Centre:Oùest

Antananarivo Fiana

-ratsoa

Toamasina Toliara

Dépenses totales (000

Fmg)

12 .816 6 .156 7.152 8.772 10.368 5.340

Dépenses riz (000 Fmg) 1.080 1.032 '1.200 1.500 1.512 1.212

Riz i dépenses totales (%) 8,4 1 6 , 8 16,7 1 7 , 1 14,6 22,8

Riz / dépenses aliment. (%) 24,7 36,6 37,1 37,0 31,2 37,5

Source : Enquête FAO/UPDR 99 (enquéfe consommateurs urbains)
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Le niveau de dépenses totales (tous produits confondus) des ménages de la capitale

est plus de 2 fois supérieur à celui de Toliara et d'Antsirabe d'après I'enquête FAO/UPDR.

Selon I'enquête 1-2-3 MADIO, la consommation totale des ménages dans I'agglomération de

Antananarivo a augmenté de 1160/o entre 1995 et 1998, soit une croissance du budget réel

par ménage urbain de 21o/o ttz. Le prix réel du riz au détail sur la même période a connu une

baisse de plus de 15o/o (alors que le prix du paddy au producteur chutait de 25o/o). Ce jeu de

hausses et de baisses aurait permis aux ménages urbains de réduire le poids relatif de leurs

dépenses en riz de 30o/o pour un même volume de riz acheté.

En fonction de leurs moyens financiers, les ménages urbains développent une

stratégie particulière d'achat du riz: en très petite quantité (entre 1 et 3 < kapokattt tt) pour

les plus démunis et en semi-gros (entre 15 kg et plusieurs sacs) pour les plus aisés. Les

achats en demi-gros sont amplifiés en zone de production (Mahajanga). Ces stratégies

d'approvisionnement permettent de cerner la fraction de population vulnérable dans chaque

centre urbain. Sur cette base, Toliara et Fianarantsoa présentent les plus forts pourcentage

de < micro-consommateurs )) avec respectivement 260/o et 17% des ménages.

Antana
-narivo

Antsi
-rabe

Fiana

rantsoa

Mahajan

ga

Toama

-sina

Toliara

De 3 cantines à Plusieurs sacs 37o/o 43o/o 360/o 54o/o 50o/o 260/o

entre 1 et 15 kg 50o/o 45o/o 47o/o 42o/o 43o/o 48o/o

Seulement 1-3 KaPoka 13o/o 12o/o 17% 4o/o 7o/o 260/o

nsommateurs urbains)

Après avoir analysé les flux de la filière, I'ajustement entre offre et demande en aval

et la consommation des ménages. Le paragraphe suivant fournit une analyse du poids

économique de la filière.

rr2 En soustroyo nt l'effet de lo croissonce du nombre de ménages (ougmentation de t4% des ménoges

urboins) et I'eff eI d'inf lotion (57% d'inf lqtion sur 3 ons).
lt3 ;" kapok est une petite bolte de conserve qui sent de mesure stondord de volume à Modagoscor (outoun

de 300 g pour le riz)
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2.2.3 Le polos EcoNoMIQUE DE LA FILIERE nlz MaIGACHE

La filière riz n'est que partiellement intégrée au marché du fait de I'importance de

l'autoconsommation. Gette faible intégration est due, d'une part, à la faible technicité

nécessaire à la transformation du paddy et, d'autre part, au développement de I'activité de

prestataires de service de décorticage tendant à se substituer aux rizeries qui achètent

traditionnellement leur matière première. Ceci réduit la portée des résultats strictement

financiers des exploitations (analyse financière) qui ne sont pas à même de traduire

objectivement I'ensemble des avantages retirés par I'exploitant de son activité rizicole.

C'est pourquoi des revenus économiques valorisant la production non

commercialisée sont aussi intégrés au revenutto pour tenir compte de I'ensemble des

avantages que représente Ia riziculture au niveau des producteurs (analyse économique).

Ces avantages ne conespondent pas tous à des gains monétaires ; c'est à dire directement

perçus par les exploitants, ils s'apparentent plutôt à des réductions de dépenses.

L'analyse économique proposée cherche à mesurer ce que serait le résultat ou le

revenu des exploitants en situation où toute la production transiterait par le marché. Même si

une telle situation est fortement improbable (le riziculteur demeurera toujours consommateur

de riz), cette façon de procéder permet de mieux évaluer le poids économique de la filière riz

par rapport à d'autres filières et de mieux comprendre les stratégies des producteurs. Cela

permet par ailleurs de distinguer parmi les exploitants ceux qui sont faiblement performants

de ceux qui le sont techniquement plus mais qui produisent du riz en vue de limiter leurs

dépenses alimentaires et sociales. Avec un chiffre d'affaires monétarisé de 4883 milliards

de fmg (744 millions d'euros) et un poids économique de 6630 milliards de fmg (1 milliard

d'euros) intégrant I'approvisionnement non monétarisé (autoconsommation, dons, repas

travailleurs, redevances foncières payées en nature) valorisé sur base du prix local au

producteur du paddy, la filière d'approvisionnement en riz constitue la première activité

éconornique de Madagascar en termes de volume, générant une valeur ajoutée de 2661

milliards de fmg. La place du riz dans I'agriculture et même dans l'économie malgache est

indéniable. La valeur ajoutée économique directe de la filière, estimée à 2.661 Milliards

de Fmg en 1999 (409 millions d'euros), contribue à hauteur de 12o/o au PIB en termes

114 Sont oinsi pris en compte tous les services poyés en noture en riz ou poddy (locotion et métoyoge,
soloriés agricoles, voir crédit) et toutes les consommotions réolises sons donner lieu à un échonge
monétoire (outg-consommotion ou sein du ménoge et dons en noture qui rétribuent à lo communouté ou oux
prestotions non monétoires comme l'échonge de trovoil). Ces échonges en noture sont volorisés ou prix locol
du poddy en cours.
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courants rrs et de 43Ts de la valeur ajoutée du secteur agricole (estimé à 27% du PIB

global). En ce sens, les performances de la filière déterminent de manière significative les

performances du secteur agricole.

Cette valeur aioutée est constituée à74o/o de revenus d'exploitation et à 19'6%

de salaires. La part de valeur ajoutée profitant directement aux ménages les plus

vulnérables (RBE des riziculteurs et valeur ajoutée affectée aux salaires et à

I'entraide) est de plus de 80% illustrant le potentiel distributif de la filière riz qui lui

confère un potentiel remarquable de réduction de la pauvreté sur un scénario de

croissance.

Riziculteurs Filière

Production 2.517.504 312.599 3.785.643
C. intermédiaires 249.302 200.363 3.505.178 692.758

(hors filière)

Valeur aioutée 2.268.202 112.236 280.465 2.660.901

Salaires et entraide 490.193 8.630 24.407 523.230

Redevances foncièn 150.790 150.790

Frais financiers 4.589 22.081 26.669

lmpôts et taxes 2.256 4.616 6.872

Revenu brut d'expl 1.627.219 96.761 229.361 1.953.341

Dt amortissemerl 1 1 4 . 1 6 5 9.606 70.9il 194.725

Source: F

Cette répartition de la valeur ajoutée au sein d'une filière constitue une donnée

structurelle qui se modifie relativement peu d'une année sur I'autre, sauf en cas de profonde

modification de l'échelle des prix au sein de la filière.

RBE ûansfor-
mateurs

3,90/o

Salaires /
entraide

19,70/o Reuanu foncier
5,70/oRBE

commerçants
8,6% Frais financiers

1,00/o

pôts et Taxes
0,30/o

Source : Etude FAO/UPDR

tts p1g en termes couronts lggg: 23.000 Milliords de Fm9 GNSTAT).
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Alnsi il est raisonnable de considérer qu'en cas de relance de la filière riz, le surplus

de valeur ajoutée sera essentiellement absorbé par les petits ménages ruraux et les salariés.

Cette considération tend à confirmer le caractère distributif de toute action d'appui à la filière

riz.

La VA globale de la filière n'est absorbée qu'à hauteur de 6% par le revenu foncier de

1o/o par les frais financiers et de 0,3o/o par les tiaxes. Les transferts financiers et fiscaux y

représentent une part très faible des revenus distribués. Le RBE des riziculteurs domine

largement l'ensemble des Revenus bruts d'exploitation des agents de la filière (83% des

RBE). La rémunération de la main d'æuvre familiale 116 y représente un tiers du RBE des

riziculteurs.

Fioure 14 : Réoartition de la valeur ajoutée créée oar les opérateurs économioues

Source : Etude FAO/UPDR

La valeur ajoutée indirecte s'élève à 391 milliards Fmg. Elle comprend 95 milliards

Fmg de taxes à I'importation sur le riz et les consommables, 67 milliards Fmg de marges

commerciales sur ces mêmes marchandises, 229 milliards Fmg de salaires et résultats

d'exploitation distribués par la filière en amont. La valeur ajoutée (directe et indirecte) s'élève

donc à2.962 mill iards Fmg (455 mill ions d'euros).

2.2.4 Volutue DE MENAGES rMplreuEs, EMpLors

La riziculture à Madagascar est pratiquée par 1 .721.000 exploitants. Si on intègre

I'aval de la filière, 30.000 opérateurs dont la plupart sont plurifonctionnels (collecte,

décorticage, vente en gros ou au détail), ce sont 1.750.000 opérateurs qui sont concernés,

généralement chefs de ménage. Les revenus d'exploitation familiaux affectent ainsi, à raison

de 5,7 personnes par ménage en moyenne, une population rurale et urbaine de près de 10
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millions d'habitants qui coffespond aux deux tiers de la population de Madagascar estimée à

15 millions d'habitants en 2000.

Le rôle moteur d'un secteur passe par le nombre d'emplois qu'il offre. Les emplois

créés induisent la formation d'une demande solvable et par conséquent, I'extension du circuit

de la monnaie (JO8117, 1990). Or le volume de travail généré simplement par la production

rizicole (hors transport, transformation, commercialisation) correspond à 242 millions de jours

de travail par an, soit l'équivalent de 0,97 à 1,21 millions d'emplois à plein temps (ratio d'un

emploi considéré comme équivalent de 200 à 250 jours de travail par an) auxquels s'ajoutent

près de 70 000 emptois salariés générés en aval de la production (transformation,

commercialisation), confirmant la filière comme un secteur moteur potentiel. La

rémunération de I'ensemble des salariés agricoles et en aval représente 2Oo/o 118 6" ta valeur

ajoutée directe. La filière est également génératrice d'emplois et distributrices de revenus en

amont (commercialisation des intrants et de l'équipement / matériel) et dans les servlces

d'appui au mitieu rural. On notera gu'au vu du volume de travail généré par I'activité de

production, le riz correspond à 141 jours de travail par ménage rizicole. Ramené par actif

agricole sur base du nombre d'actifs par ménage agricole (2,78), I'activité de production

rizicofe ne correspond qu'à 51 jours de travail par actif, soit près de 20-25o/o de sa capacité

potentielle de travait. Le caractère saisonnier des emplois de journaliers induit un degré

d'instabilité, néanmoins il mobilise des salariés d'origine rurale dont la disponibilité, elle-

rnême saisonnière dépend de leurs propres activités agricoles. En outre la dispersion de

I'activité rizicole sur l'ensemble du territoire national contribue à améliorer I'offre de travail en

milieu rural.

Les structures de production de la filière riz constituent un méga opérateur dans la

répartition fonctionnelle des revenus, salaires et profits, sans oublier les rentes, ces revenus

étant à la base de la demande finale de consommation et d'investissement comme

débouché nécessaire de la production. Ainsi dans une stratfuie visant à accroître le revenu

des classes sociales modestes particulièrement les ménages ruraux afin de mieux stimuler la

demande domestique et la croissance économique, la relance de filière nz, principal

employeur, peut générer des effets d'accélérateur de croissance.

tt6 Evaluén ou soloire agricole moyen.
tt'JoB, L, ort. cit.
tt6 Plus de 500 millions de Fmg.
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Ces résultats d'analyse au niveau national doivent être dissociés au niveau d'une

analyse des filières régionales pour permettre de développer les spécificités régionâles

d'une stratégie de relance de la filière (voir aussi chapitre 5).

2.2.5 ANEIVSE TESO-EGONOMIQUE COTIIPAREE DES FI LIERES REGIOI{ALES

Six régions sont distinguées et analysées comme filières rizicoles régionales comme

il apparaît sur la carte cidessous.

Fioure 15 : Carte des principahs réoions rizicoles étudiées

ll s'agit de:

n fa Égion des Hauts Plateaux, gui couvre une superficie géographique de 27.340 Km2'

subdivisée en 16 Préfectures eUou sous-préfectures et 325 Communes rurales,

o la région Gentre Ouest avec 20 fivondronanattt qui constitue géographiquement la plus

grande des six filières rfuionales étudiées

o la région du Nord Ouest qui englobe le Melaky, la zone de la Betsiboka, le pays

Tsimihety, une partie du Menabe.

lle Tolio,r, ÂÀonjo, Beroroho, ÂÂorcnbe, Ankazoobo, Belo/Tsiribihim, ÂÂorondovq, ÂÂohobo, Betioky Sud, Miqndrivozo .
Sokoraho. Berenitm, Betroka, funoorivo Cenlre,, Tsiroqnonurdidy, Betofo, Arnbotofimndruhotu, Ikahnuvony, fhosy,

Soovimndriom
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o la région du Nord qui correspond à la partie septentrionale de Madagasær et englobe

deux principales sous-régions de production : Diana et Sava

tr la région du Lac Alaotra qui comprend quatre fivondronana : Ambatondrazaka,

Amparafaravola, Andilamena, Moramanga.

tr la région Est qui coincide avec le versant oriental de Madagascar allant de Maroantsetra

à Vangaindrano

La région120 des Hauts Plateaux est la plus grande des six filières régionales

étudiées tant en superficie développ 6"121, êfl volume de production qu'en nombre de

riziculteurs et en valeur ajoutée. En outre elle abrite les principales agglomérations urbaines

et 33% des opérateurs aval de la filière (grossistes, détaillants...). Néanmoins en termes de

besoins de marché, la région est caractérisée par un déficit alimentaire qui s'accroît d'année

en année avec I'explosion démographique, et importe plus de Mo/o des besoins du marché

(1ZO S00 tonnes) provenant des autres régions comme le Lac Alaotra, le Moyen Ouest, le

Centre Sud à hauteur de 52000 tonnes et des importations en riz à hauteur 68500 tonnes.

Le ménage de I'exploitation moyenne se trouve dans I'obligation d'acheter pour

3g50OO FMG de riz par an, soit 200 Kg de riz à 1.920 FMG/Kg en moyenne. Le ménage

compfète la couverture des besoins alimentaires par la consommation de maïs (à 257 Gr en

moyenne par jour), et du manioc à 874 Gr en moyenne par jour. Ce qui souligne

I'interdépendance étroite, qui existe entre les parcelles rizicoles et celles des cultures de

,,case,, de mais eyou du manioc autour de chaque village. S 'adaptant au contexte, la plupart

des agriculteurs ont fortement diversifié leurs sources de revenus en s'appuyant fortement

sur les activités extra-agricoles [briqueterielz, artisanat (chapeauterie), production laitière,

pisciculturel, envoyant des membres du ménage exercer d'autres activités dans les villes

avoisinantes pour améliorer les disponibilités financières.

120 go régioncouvre une superficiegéogrophique de27.34O Kmt', subdivisée en16Préfeclures etlou Sous-
préfec,tures et 32F Commun"s ,urà|"s, ovec une populotion esfimée à 4.150.000 hobitonts (1998) environ

(sons l'ogglomérotion d'Antononorivo),
itt supJriicie : Lo superf icie économigue, ou superf icie développéte est lo somme olgébrigue des superficies

des porcelles rizicoles en comptont double celles des porcelles foisont l'objet de deux culîures successives

ou cours d'une même comPogne ogricole.
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Tableau 16 : Comparaison synthétique des performances des filières réoionales riz (1999)

Région Nord- Centr+ Hauts Côte Lac Total

Nord Ouest Ouest Plateaux Est Alaotra

Paddy produit

Prix paddy prod

% du vol. national

Surface en riz

% de la superf. Nationale

Nombre d'exploitations

% de I'ensemble des expl. Rizicoles

Rendement Moyen (kg/ha)

Surface par exploitation (Ha)

Production par exploitation (T)

Quan Kg de paddy /jour de travail
y'olume de riz commerc. / producteurs

7o volume national riz local commerc
y'olume de riz vendu au détail

)egré de couvert. besoins du marché

lombre d'autres opérateurs
t/o des opérateurs non producteurs

r'A totale par région
'/o de la VA nationale

248 184 362 078

1 010 1 104

8,9o/o 13,0o/o

184759 268741

12,8o/o 18,5o/o

189 751 215233

11,0Vo 12,5o/o

1343 1 347

0,97 1,25

1 ,31  1 ,68

9,2 14,3

21 891 69 362

4,2Yo 13,3%

74215 98 142

29,5% 70,7%

2229 5 880

7% 19%

445223 1 004 573 357 461

862 964 987

16,0% 36,20/o 12,9o/o

250 900 317 882 278 118

17,3o/o 21,9o/o 19,2o/o

266723 501 965 471 561

15,5o/o 29,2o/o 27,4o/o

1 775 3 160 1 285

0,94 0,63 0,59

1,67 2,00 0,76

11,7 10,6 5,0

102 680 152 008 22 060

19,7% 29,2% 4,2To

62 049 275241 171 125

165,5% 55,2% 12,gyo

3273 10 301 4444

11% 33% 14%

360 873 2778391

922 968

13,0% 100,0%

148 il4 1 M8 945

10,3% 100,0%

76017 1721 250

4,4o/o 100,0%

2 4 2 9  1 9 1 8

1,95 0,84

4,75 1,61

26,9 12,0

153241 521 243

29,4% 100,0%

26236 707008

584,1% 73,7%

4874 31 002

16% 100o/o

219978 371 509 394125 760856 351 248 358691 245640e

9,0yo 15,1% 16,0% 31 ,0yo 14,3yo 14,6% 100,0yo

La région Gentre Ouest, seconde région de production, avec 20 fivondronanal23

constitue la troisième région après les Hauts plateaux et le Lac Alaotra par le volume de riz

local commercialisé. Avec 54 000 tonnes de vente interrégionale de riz, elle constitue le

second fournisseur du marché interrégional (volumes de riz local transférés entre régions) et

y fournit ainsi 30o/o du volume de riz local commercialisé entre les diftérentes régions de

Madagascar (177-178 000 tonnes). On constate sur le Centre Ouest une dépendance plus

limitée vis à vis du riz avec 620/o du volume quotidien de produits de base. Ceci provient

d'une disponibilité en maïs près de deux fois supérieure aux autres régions ainsi que d'un

volume de manioc important dans la consommation quotidienne des ménages.

rzz A Antsirobe, selon une interview (fév.2000), 50-70 fmglbrigue permet de réoliser I million de fmg /
soison sur I dre de rizière soit plus gue la culture morciîchère
123 Tolioro, Monja, Beroroho, Morombe. Ankozoobo, Belo/Tsiribihino, Morondovo, Mohobo, Betioky Sud,
Miandrivozo , Sokqroho, Benenifro, Betroko, Fenoorivo Cenlre, Tsiroonornondidy, Betofo,
A mbotof i nondrahono, f ka lomovo ny, Ihosy, Soavi nqndr iono
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On notera que les flux de commercialisation sont contraints par les limites du réseau

routier de la région. Deux agglomérationsl2a lhosy et Tsiroanomandify, disposant d'une

position géographique favorable (næud routier) constituent des pôles de concentration

d'opérateurs aval. L'évacuation et le transport maritime sont aussi très employés pour

assurer les déplacements de riz vers le Sud ou le Nord, le long de la Côte Ouest. Ce

commerce a ainsi contribué à renforcer le rôle de pôle de commercialisation de Tuléar et

Morondava (grossistes, transformateurs).

La région du Nord Ouest et la région Nord sont comparables en termes de

rendements avec respectivement 1.347 Kg/Ha et 1.343 Kg/Ha soit beaucoup moins que la

moyenne na1onale (1.918 Kg/Ha) plaçant ces régions bien après les Hauts Plateaux (3.160

Kg/Ha), le Lac Alaotra (2.419 Kg/Ha) et le Centre Ouest (1.775 Kg/Ha)'

Dans le Nord ouest, on notera que les flux de commercialisation sont contraints par

les limites du réseau routier de la région. Dans le volume de riz vendu dans la région nord-

ouest, le riz local commercialisé (69400T) ne couvre que 70% des besoins estimés du

marché. Outre les agglomérations d'Antananarivo et de Mahajanga, des chefs lieux de

Fivondronana comme Ambohidratrimo, Maevatanàna situés le long de la RN 4 ou sur un

branchement secondaire comme Ambato-Boéni, Marovoay constituent des pôles de

concentration d'opérateurs aval.

Malgré une production de 250.000 tonnes de paddy, la région Nord est cependant

dé1citaire avec un degré de couverture des besoins de marché (hors autoconsommation)

estimé à Zgo/o sur un marché de vente au détall d'environ 75.000 tonnes de riz. Le déficit est

comblé par un approvisionnement extra-régional de 40.000 t de riz et un volume

d'importation de 13-14.000 tonnes sur le marché local.

Le lac Alaotra se distingue par des exploitations très performantes ; le rendement

moyen par ha de superficie en riz y dépasse de 25o/o la moyenne nationale. La surface de riz

par exploitation est 2,3 fois supérieure à la moyenne nationale (0,84 ha). La production

moyenne par exploitation est B fois supérieure à la moyenne nationale de 1600 kg de paddy.

La productivité du travail en kg de paddy par jour y est la plus forte du pays avec 26,9 kg /

jour contre 12 kg en moyenne.

lza Au sud lhosy située sur un noeud routier de plusieurs routes strotégigues Pour l'approvisionnement du

Sud ouest, du Sud-Est (RN7, RN13, RN27) voire de l'Est ; au Nord, Tsiroonomsndidy, chef lieu d'un

f ivondronono gros producteur en poddy et mor ché de bétoil gui dispose d'un sxe direct d'occès sur lq

copitole ovec lo RNI (218 km)
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La plupart des opérateurs aval de la filière du Lac sont localisés dans les

agglomérations urbaines de Ambatondrazaka et de Amparafavola. L 'état des routes et

particulièrement l'état du tronçon d'accès RN44, véritable lien ombilical avec le reste du pays

joue un rôle déterminant comme facteur limitant dans la multiplication des opérateurs

travaillant sur la commercialisation du riz du Lac Alaotra. Cette situation qui maintient une

protection sur les intérêts commerciaux des opérateurs en place génère un effet désastreux

sur les coûts de transport et d'acheminement vers Antananarivo (120 000 fmg/tonne) qui

s'avèrent très élevés vu la distance réduite (258 km)..

La région Est coïncide avec le versant oriental de Madagascar allant de Maroantsetra

à Vangaindrano. La région pourrait être dlvisée en 2 sous régions, le Sud-Est et le

Moyen/Nord-Est de Vatomandry/Mahanoro à Maroantsetra. La surface limitée par

exploitation (0,59 Ha) et la faiblesse des rendements (1 ,2Tlha) génèrent une production par

exploitation de seulement 0,76 tonnes, cette région apparaît comme la moins performante

des six régions étudiées en termes de culture de riz. Par ailleurs, la présence importante des

cultures de rente (café, girofle, vanille) et des fruits (litchi, banane) permet aux paysans de

constituer un revenu monétaire de base. Ces caractéristiques réduisent le secteur rizicole à

une culture de subsistance

Ceci explique Ie faible taux de surplus commercialisé par les producteurs : 10% de la

production disponible est vendu, soit 34.000 tonnes alors que les besoins annuels du

marché régional hors autoconsommation (achats de riz) s'élèvent à 171.000 tonnes (basé

sur les achats des ruraux et la consommation moyenne en milieu urbain par habitant de 116

Kg/an). La région est déficitaire et la production ne couvre que 13% de la demande régionale

monétarisée. Elle fait appel à des approvisionnements extérieurs pour combler l'écart entre

la demande et I'offre locales : (i) des achats extrarégionaux de 62.500t et (ii) un volume

d'importation de plus de 87.000 tonnes, soit à elle seule 460/o des importations nationaleslzs.

La région Est présente I'approvislonnement extérieur le plus élevé et la plus forte

dépendance comparée aux autres régions. On peut noter également que la productivité du

travail y est très faible, de 2,4 fois moins que la moyenne nationale.

La section suivante met en perspective le problème clé de la faible productivité du

travail (2.3) et souligne le potentiel important de croissance de la filière disposant d'un

marché d'écoulement au vu de la demande domestique actuelle. Cette filière cumule ainsi

des conditions favorables à une croissance de caractère endogène.
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2.3 AttALysE DEs pERFoRMANcES TEcHNIQUES ET DE LA

PRODUCTIVITE PAR SYSTEME DE PRODUGTION ET PAR REGION

2.3.1 |rucloerucr oe PRooUcTIVITE DES FACTEURS TERRE ET TRAVAIL SUR
LES REVENU RURAUX

Au niveau de I'exploitation agricole126, c'est la rémunération (productivité nette) du

travail qui détermine le revenu famitial. C'est le véritable critère de performance économique

d'un point de vue paysan. Pour un système de culture donné, I'itinéraire technique le plus

performant économiquement est celui qui, utilisant au maximum le facteur le moins cher (ou

le plus disponible), valorise au mieux des quantités limitées du facteur le plus rare (ou le plus

cher), maximisant sa productivité. Privilégier la productivité du travail (ce qui se traduit par

des surfaces par personne ou par actif plus importantes, et par des investissements limités

par unité de surface) est donc économiquement rationnel tant que l'espace est disponible'

pour autant, cela n'implique pas que, en faible densité, les paysans choisissent

nécessairement les techniques les plus extensives, ni qu'ils refusent d'investir du capital fixe

ou variable tant que l'espace n'est pas saturé. Ainsi la vision évolutionniste, selon laquelle on

passe logiquement des systèmes les plus extensifs à des systèmes à haute intensité

culturale, semble simplifier une réalité plus complexe. En effet les combinaisons de tene, de

travait, de capital offrant les meilleures productivités dépendent des situations concrètes et

de I'environnement économique : elles dépendent surtout des rapports de prix entre produits

agricoles et intrants (LAVIGNE DELVILLE 1998127)

Lorsque la terre est plus rare, il faut investir plus de travail et ou/plus de capital par

unité de surface pour obtenir la même production totale. Sans intrants, et sauf changement

de culture ou d'outittage, une intensification par le travail se traduit souvent par une baisse de

Ia productivité du travalT (BOSERUP 197012E).

t25 Les importotions en 1999 étoient estirnées à 188 000 tonnes.
tt6 Exploitotion ognicole : On entend por exploitotion ogricole une unité technico-économigue de production

ogricofe comprenant tous les onimoux qui s'y trouvent et toufe lo terres utilisée entiërement ou en portie

pour lo production ogricole et gui, soumise à une direction unique est exploitée par une Personne seule ou

à..o.pognée d'qutres personnes indépendomment du titre de possession, du stotut juridigue, de lo toille et

de l'emplocement.
rzt S41j76NE DELVILLE, p : Sécurité foncière et intensificafion, Quelles politiques foncières Pour l'Afrique

R ura le (poge ?60'27 O) Pub I i cot io n Kart ho lq, L998
rza ggiE[up, E : Evolution agraire ef pression dénographique, Paris, Flommorion, Nouvelle bibliothèque

scientif iques, t97O
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P=s.#=

Selon le modèle de production agricole de Malassisl2e (1986) on peut mieux

comprendre comment la productivité du travail est à la fois reliée à la productivité de la terre

et à la disponibilité de terre par travailleur :

Sotf ;

tr P = production agricole nationale = production autoconsommée par /es

agriculteurs + production commercialisée ;

tr Na = nombre d'actifs agricoles ou population agrtcob active = ensemble des

personnes occupées économiquement et de manière principale dans I'agriculture,

la foresterie, la chasse et la pêche (FAO) ;

tr S = surfa ce agricole = celle utitisée par l'agriculture ou surface agricole utile130.

Le modèle simplifié de production nationale peut s'écrire comme suit :

P .SP
N a x

Na Na ^S

où P/S est le rendement ou la productivité partielle de la terre et P/Na est la productivité

partielle du travail. Cette dernière dépend de la surface cultivée par travailleur (S/Na) et de la

productivité partielle de la tene (P/S). L'intérêt de cette relation (1) est de mettre en évidence

les deux caractéristiques fondamentales des rapports entre les systèmes agricoles et les

disponibilités (production agricole) :
- la productivité de la tene qui contient indirectement le capital agronomique (engrais,

produits phytosanitaires, eau d'irrigatlon, etc.) comme facteur de son accroissement ;
- la productivité du travail dans laquelle le capital mécanique intervient comme facteur de

son accroissement.

Ainsi la productivité du travail , += * * I
Na Na ^S

On notera aussi la forte corrélation entre p/Na et PIB/H. La productivité du travail

dans I'agriculture dépend du niveau de développement économique global (MALASSIS,

GHERSI 1996131). La valeur de la productivité du travail cumule effectivement tous les effets

du développement :
- niveau de la demande sociale liée à un revenu élevé stimulant la production ;

(1 )

tzr 64;455f5, L ; Economie agro-alimentoire tome IIr - Econornicq , 1986
r30 SeJon les définitions FAO, elle comprend les terres orobles affectée-s
cultures penmonentes et les proiries et pâturages permonents
r31 IûALA55I5, L et 6HERSI, 6; Economie de la producfion ef de la
concepts; Editions Cujas, t996

oux cultures temporoires, les

consommdtion ; tWéfhodes ef
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substitution du capital au travail et intensification de la production.

plus la productivité du travail est élevée, plus le revenu de I'agriculteur I'est aussi.

En général : elle caractérise ainsi la dynamique des systèmes de production.

productivité brute / nette de la terre et du travail :

Productivité brute = P/S ou P/Na et productivité nette =
P -(cI + cK) _vAN

Na Na

avec Cl = consommations intermédiaires

CK = consommation de capital mécanique

VAN = Valeur ajoutée nette

Les performances économiques des exploitations et leur degré d'intensification sont

aussi affectés par la sécurité foncière. L'accroissement de la productivité de la terre n'est

qu,une des stratégies de développement agricole qui est pertinente en situation de rareté

relative du facteur terre. C'est la productivité du travail qui détermine le revenu d'exploitation

et c'est d'abord elle que les paysans cherchent à accroître, ce qui passe par des stratégies

comparativement extensives, partout où c'est possible. De plus pour des contraintes de

capital ou de trésorerie, ou encore des problèmes structurels de mobilisation de la main-

d,æuvre, les paysans peuvent être contraints à adopter des pratiques sub-optimales, plus

extensives

Les structures des exploitations agricoles (disponibilités en terre et travail, accès au

capital) conditionnent les logiques économiques des exploitants, et donc leur intérêt comme

leur capacité à intensifier. Là où existent des dynamiques d'intensification en zones de fortes

densités, c,est le plus souvent par une combinaison d'évolutions techniques liées à une

intensification par le travail et de recours aux activités extra-agricoles pour compléter les

revenus et financer un minimum d'intrants, nécessaires aux gains de productivité de la terre'

A l,inverse, lorsque les conditions agro climatiques et économiques sont médiocres, on

assiste à un recentrage des stratégies paysannes sur la migration, qui devient dès lors le

mode de régulation de l'économie familiale, et à une extensification de I'agriculture (faute de

main d,oeuvre132), qui peut même aller jusqu'à un "relatif délaissement des terroirs"

(LER|COLLAIS, 1 990133).

132 ^ oin d,ægwe : lo moin d'@uvre est lo guontité de trovoil exprimée en journée-homme nécessoire Pour

effectuer les différents type de trovoux entront dons le processus de production, que ce soit sur pépinière,

sur rizière ou pendont et oprès lo récolte jusgu'ou stockoge des produits. on distingue trois tyPes de rnoin

d'æuvre:
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Sous I'effet du développement des marchés, la différenciation des exploitations

agricoles africaines s'est opérée progressivement sur la base de l'utilisation ou non de

traction attelée, d'intrants, de variétés améliorées, des conditions d'accès au crédit et

d'accès aux circuits de commercialisation. Ces différents éléments ont une incidence notoire

sur la productivité des facteurs terre et travail. Or, on constate que leur niveau d'utilisation

est généralement corrélé de manière positive à la taille des exploitations et plus

particulièrement à la disponibilité relative en terre par rapport au travail. Les unités de

production paysannes africaines les plus faiblement dotées en tene sont également celles

qui sont le moins à même de tirer profÏt des opportunités qui se créent quand un marché se

développe, et donc d'accroître leur productivité pour chacun des facteurs terre et travail. En

conséquence la relation positive liant la productivité du travail au ratio tene/actif déjà

observée dans les régions où I'agriculture est peu différenciée est encore plus prononcée

dans les régions où le développement des marchés favorise le processus de différenciation.

Tous ces éléments introduisent la pertinence d'une analyse plus microéconomique

des comptes de production-exploitation des producteurs agricoles pour identifier les

stratégies paysannes les plus à même de réduire la pauvreté. ll sera ainsi possible d'isoler

les facteurs techniques et les caractéristiques structurelles des modalités de production en

termes d'effet sur la pauvreté.

2.3.2 SysrenaEs DE cULTURE, sysrEMES DE pRoDucnoN ET REGtoNs

Dans le tableau ci-dessous, on peut appréhender le différentiel régional de

performances en termes de rendements moyens.

Rdt moyen RdUjour
kq/ha Ks/iour trav.

Hauts Plateaux
Lac Alaotra
Centre-Ouest
Nord-Ouest
Région Nord
Gôte Est

3 1 6 0  1 0 , 6
2 429 26,9
1 775 11,7
1 U7 14,3
1 343 9,2
1 285 5.0

. lo moin d'cuwe fomiliole : trovoux eff ectués por les membres du ménoge de l'exploitotion ;

. f'enfroide : trovoux fournis grotuitement por des tiers moyennont gênérdernent une prise en chorge des
nourritures pendont les journées de trovoil ;

. fo moin d'ærme soloriée : trovqux eff ectués por des tiers moyennont poiement des soloires et porfois
ovec prise en chorge des nourritures pendont les journées de trovqil.

t" LERrcoLLArs A., ort. cit.
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On distingue grossièrement dans la filière riz, trois systèmes de culture, le riz

aquatique"o dominant qui est réalisé en bas fonds dans des parcelles qui seront maintenues

inondées , le riz pluvial réalisé sur des parcelles non irrigués dont I'alimentation en eau est

d'origine pluvlale et le riz tavy ou riz de pente réalisé sur brûlis. Le brûlis consiste à défricher

une parcelle tout en y brûlant les résidus de végétation pour obtenir une surface de terre

mise à nu. Souvent pratiqué sur des parcelles pentues en montagne, cette pratique

ancestrale fragilise les sols en les privant de leur couverture végétale, ce qui contribue en

milieu tropical à un rapide appauvrissement des sols en termes de contenu en matière

organique. Cette déstructuration du sol conduit à des phénomènes d'érosion massifs en

saison des pluies.

Tableau 18 : Rendements des principaux systèmes de riziculture

K g l h a Nord Nord
Ouest

Centre
Ouest

Est Alaotra Moyenne

Aouatioue 1 , 5 1 . 4 2.0 3.2 1 . 7 2.6 2 .1
Pluvial 0.8 0.8 1 .2 2,6 1 .7 2.0 1 ,5
< T a w > 1 . 0 0.7 0.6 0,8

Source: Enguête FAOIUPDR 99

Le riz aquatique est lui même divisé en plusieurs systèmes de culture selon les

techniques de semis et les intrants employés ; il s'agit du riz aquatique en repiquage en

foule, du système rizicole amélioré (SRA), du système rizicole intensif (SRl) et du riz

aquatique en semis direct (voir aussi annexe 2).

Le riz aquatique en semis direct combine la technique de semis direct sur des

surfaces de bas fonds destinées à être inondés. L'inondation des parcelles y est réalisée

progressivement en fonction de la hauteur des plants. Ce système est apprécié pour les

interventions mécanisées.

Le riz aquatique repigué en foute est réalisé en bas fonds dans des parcelles

inondées, il est largement le plus répandu et constitue la façon traditionnelle de pratiquer le

repiquage en plantant plusieurs plants de riz dans le même trou.

Le système rizicole amélioré (SRA) réalisé en bas fonds dans des parcelles

inondées, corespond à une pratique qui intègre des techniques récentes, à savoir le

,3a Cette protigue troditionnelleest oppréciée cor elle limite tout développement des odventices et penmet

de protiguer le repiguoge de jeunes plonts, méthode gui permet de démorrer lo culture dès le début de lo

soison des pluies (gestion des disponibilités en equ et du risque)
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repiquage en ligne qui permet ensuite de travailler avec des outils de sarclage, I'emploi

d'intrants et de pesticides.

Le système rizicole intensif (SRl) est une pratique qui privilégie le développement

racinaire des plants (emploi de jeunes plants) et remplace I'inondation continue de la

parcelle par une succession de périodes de couverture d'eau temporaires qui maintient ainsi

un milieu de sol aérobic. ll nécessite une fumure organique importante. Cette méthode qui

demande une très bonne maîtrise d'eau est aussi très exigeante en sarclage (6-8 sarclages).

Le SRI présente de loin les meilleures performances de rendements mais ses contraintes de

réalisation limitent son expansion dans les rizières. Ges différents systèmes de culture

peuvent être coexistants au sein d'un modèle d'exploitation.

Sur une base plus détaillée en fonction des types de riz aquatique, on obtient les

performances suivantes.

Tableau 19 : Comparaison des performances réqionales de productivité par svstème de culturel3s

Les disparités entre les 6 régions rizicoles et les performances comparées des

systèmes de culture fourniront tout au long de la première partie (ce chapitre 2 et le suivant)

un ænevas d'analyse et de compréhension des stratégies paysannes d'intensification, de

gestion des risques et de mise en valeur. En partant des modèles d'exploitation dominants à

Madagascar, on peut différencier en fonction des spécificités agro-climatiques régionales, un

total 18 modèles d'exploitation rizicoles à raison de 2-4 modèles d'exploitation pour chacune

135 Sysfème de culture:ensembledes focteurs (type de terroir,rég)me hydrigue, mode defa.re-voloir,
protigues culturales, intronts ogricoles...) mis en czuvre por un exploitcnt pour ossurer lo production d'un
typede riziculture (oguotigue, pluviol, to,ry). L'onolyse des sysfèmes de culture porte donc essentiellement
sur des variables ogronomigues. Elle se prêIe bien à l'étude des performonces techniques de lo riziculture
en terme de rendements.

I

Rendements moyens
en kilogrammes de paddy /ha

par système et par région

Rizière Rizière
semi- repiqué en
direct foule

Rizière
SRA

Rizière
sRl

Riz Riz
Pluvial Tavy

Nord 1 114 1 649 2 560 2297 785 1 005
Nord Ouest 813 1457 1332 -  754
Centre Ouest 1 883 1 864 2 527 2 544 1 174
Hauts Plateaux 2747 3 007 3 316 5787 2 557
Est 2 010 1 691 2738 - 1 653 678

Lac Alaotra 1 863 2818 3 656 4274 1 958 619
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des 6 régions rizicoles principales. Dans le chapitre 3, ces 18 modèles d'exploitation sont

repris pour l'étude des stratégies paysannes de production.

2.3.3 MruruTIeN DE SYSTEMES DE RIZIcULTURE PEU PERFORMANTS EN TERMES
DE RENDEMENT DU TRAVAIL

L'augmentation de la productivité par travailleur contribue à la croissance

économique en générant un surplus qui peut être utilisé pour des investissements dans les

activités agricoles et non agricoles. Elle est considérée par beaucoup comrne le premier pas

dans le processus de transformation agricole (TIMMER, 1998136). Dans I'ensemble de la

région Afrique , la productivité agricole par travailleur a stagné au cours des dix dernières

années à un niveau estimé à375 dollars par an (en dollars constants de 1995), soit 12o/o de

moins qu'en 1gB0 (Source; Base de données des Indicateurs du développement mondial,

Banque mondiale). Madagascar avec 5,9 millions d'actifs agricoles en 1999 n'assure qu'une

productivité de I'ordre de 183 US$ / actif sur le secteur primaire.

pour lutter contre la pauvreté, est-it préférable d'améliorer la situation de secteurs en

difficulté ou ne vaut-il pas mieux trouver de nouvelles voies de développement sectoriel ?

Auquel ms comment assurer un transfert progressif d'agents et de main d'oeuvre d'un

secteur dominant en crise vers des secteurs plus dynamiques. Ces questions se posent à

propos de la riziculture à Madagascar. Culture dominante de I'agriculture malgache depuis

plusieurs siècles, la filière est aujourd'hui confrontée à une stagnation de la production et des

rendements, à la baisse drastique des disponibilités par habitant et à la sérieuse

concurrence des importations en provenance des pays asiatiques. Sa faible productivité

contribue à I'inertie du milieu rural, où cette culture est très répandue.

<< lJne baisse notable des rendements esf en toute probabilité une réalité depuis la

Iibératisation ce consfaf esf compatible avec ta politique de désengagement brutal de

l,Etat qui a débouché sur un repti des campagnes , faute de structures relais pour encadrer

Ie paysan. D'une part /a baisse des rendemenfs s'explique par un effet de structure : les

terres récemment mise.s en culture par les pefffes exploitations sonf les moins fediles ;

exfensio n du riz de tanety (riz ptuviaJ11137 (MADIO, ROR, 1997). Or ce mode de culture est

aussi le plus mal appréhendé par les statistiques officielles, pour des raisons d'accessibilité

tre a1tr1111ER, C P ; Agriculture and the state - êrowfh, employmenf and poverf in developing counfries,

fthoco, Cornell University Press, 1991
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physique (en zone de montagne sans accès routier). D'autre part on enregistre une baisse

des rendements des périmètres les plus productifs autrefois encadrés par I'Etat (DROY,

1997138)

On trouve à Madagascar, dans le secteur rural, des situations où la faible

rémunération du travail et la faible productivité d'une certaine nature de travail traduisent une

situation de grande pauvreté dans la population des salariés et des petits exploitants ruraux.

Ainsi le tableau suivant fait ressortir un étonnant différentiel de rendement du travail

(variations de 1 à 13) dans l'équivalent paddy produit par jour de travail qui varie de 3 kg

(tavy) à 39 kg (riz aquatique en semi-direct) de paddy selon les systèmes de culture. En

matière de productivité du travail, on notera ainsi les résultats performants du riz aquatique

en semis direct qui domine les autres systèmes de culture. Ainsi dans le Centre Ouest, il

réafise 25 kgljour soit deux fois le rendement du riz en foule, système dominant avec 640/o

des surfaces.

Tableau 20 : Comoaraison de la productivité du travail par svstème de culture

NORD
NORD.OUEST
CENTRE. OUEST
HAUTS PI.ATEAUX
EST
LAC AI-AOTRA

13,3
10,0
25,2
37,5
5,5
38,9

8,7
14,6
12,8
9 ,3
6 ,5

30,9

1 0 , 1
12,0
1 5 , 3
1 1 , 8
5,6
37,8

13,4

8,9
1 3 , 1

18,0

9,9
6,5
6,6
6,0

20,3

t:u

t,t
2.6

9,2
14 ,3
11,7
10,6
5,0
26,9

Dans le Lac Alaotra, I'aquatique semis direct permet 39 kg de paddy par jour

soit 30% de plus que le riz en foule (système dominant avec 54o/o des surfaces). Sur les

Hauts Plateaux, le semis direct permet 38 kg/jour soit 4 fois plus que le riz en foule (50% des

surfaces). Enfin dans le Nord, il permet 13,3 kg soit 50To de plus que le riz en foule. Les

surfaces cumulées de semis direct (aquatique et pluvial hors tavy) ne sont pas marginales

et représentent actuellement 280 000 ha soit de I'ordre de 20o/o des surfaces rizicoles.

Dans le tableau ci-dessus, le Lac Alaotra présente les systèmes de culture les plus

performants de Madagascar en termes de rendement par jour de travail avec une moyenne

régionale de 26,9 kg/jour à comparer avec la moyenne nationale de 1 1,5 kg /jour de travail,

137 Résuftots /iâADIO L995,1996, L997 sur périmètre de Morovoye, et Economie de Modogoscar,revue no?
page4T,octobre L997
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expliquant partiellement la capacité régionale à approvisionner le marché. A I'opposé la

région Est ne dispose d'aucun système de culture permettant de dépasser 6 kg de paddy par

jour de travail, générant des marges par jour de travail familiallSe en dessous du salaire

agricole pour la culture de tavy et le riz pluvial.

Avec 32o/o des surfaces dans le Lac Alaotra et le Centre Ouest , 44o/o des surfaces

dans le Nord et 16% des surfaces dans le Nord Ouest, le semis direct peut constituer une

issue majeure dans I'amélioration de la productivité rizicole malgache (tableau 21).

En outre le semis direct est encore actuellement exploité de façon médiocre (très peu

d'intrants) avec des rendements assez bas (-50 à -70% par rapport au repiquage en foule

dans le Nord, le Nord Ouest et le Lac Alaotra) ; il dispose d'un potentiel fort de croissance

de rendement.

Les résultats du pluvial sont décevantslao. lls peuvent s'expliquer par le faible niveau

d'utilisation d'engrais et surtout de pesticides pour le sarclage chimique qui obligent à

recourir à un sarclage important. Ainsi entre riz aquatique en semis direct et pluvial, le travail

est multiplié par 5 sur les Hauts Plateaux et par plus de 2 dans le Centre Ouest (tableau 21).

En matière de productivité par jour de travail, le repiquage en foule ne se place en

position dominante que dans le Nord Ouest et dans I'Est. Le SRI est handicapé par ses

exigences en travail (3-8 sarclages), il domine néanmoins en productivité dans le Nord (à

égalité avec le semis direct). A I'opposé le taw n'a pas d'avenir en matière de productivité du

travail, il apparaît comme une aberration économique.

t38 DROy, I ; Que sont les greniers à riz devenus? , in Economie de illadagascar NoZ , L997 httP://www'univ-

reunion.frlt99 mirroirs/modog ctlcoPlcitelsomcoZ.htrn
l3e ;". morges pon jour de trqvoil fqmiliql correspondent ou colcul suivont: (production nette pon ho oprès

soustroction des semences gardées x Prix moyen du kg de poddy - coûts monétoires y comPris intronts:

phytro., engnois, semences ochetés, soloires, repos des trovoilleurs, locotion de motériel)/ le nombre de jour

de trovoil fomiliol por ho: MB/Jff = (Pnettc,h, x prix - Gotts divers)/ J6
t& Leur représentotivité en termes d'échontillon enquêt ê reste réduile et oppelle à la prudence (syslème le

moins bien enquêté)
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Tableau 21 : Comoaraison des résultats par svstème de culture et par région

ral ;o morge brute por ho = production nette por ho oprès soustroction des semences gardëes x Prix moyen
du kg de poddy - coûts monétoires y compris intronts: phyto., engrois, semences ochetés, saloires, repos des
trovoilleurs, locotion de mofériel: MB/Ha = Pnettetrax prix - Goûts divers
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Rizière Rlzière en
Semis direct foule

rizière
SRA

Rlzlère
sRl

Riz
Pluvial

Riz
Tavy

NORD
Rdt moven fto) 1 114 1 649 2 560 2297 785 1 005
Vol. net kg paddy/ J travail
Marge bnrte lharal
Maroe/ iour travail familial

13 ,3  8 ,7
1022242 1 394 586

19 658 11 338

10 ,1
2 155 339

14 563

13,4 9,9 3,5
1 627 699 735 082 598 641

22297 13 365 3 480
% surfaces rizicoles 24o/o 35% 2o/o 7o/o 20% 11o/o

Prix moyen paddy :1 MA
NORD.OUEST
Rdt moven 813 1457 1332 754
Vol. net kg paddy / J trav.
Marge brute /ha
Marqe/ iour trav.fam.

1 0
612 508
19 141

I
1 5

399 731
24 995

1
1 2

154 509
24 5M

6
284 818
4 069

% surfaces rizicoles 12o/o 81o/o 3o/o 0o/o 4o/o 0o/o

Prix moyen paddy :1 104
CENTRE.OUEST
Rdt moven 1 883
Vol. net kg paddy / J trav. 25
Marge brute /ha 1 358 223
Maroe/ iour trav.fam. 34 826

1 864
1 3

1 201 589
14 477

2 527
1 5

1 550 448
19 ô26

2544 1 174
9 7

801 632 546 098
4 979 5748

% surfaces rizicoles 2o/o 64% 9To 2o/o 24% Oo/o

Prix moyen paddy : 862
HAUTS PI.ATEAUX
Rdt moven 2747 3 007 3 316 5787 2557

Vol. net kg paddy / J trav.
Marge brute /ha
Maroe/ iour trav.fam.

3 8 9
2 398200 2 036 973

61 492 10446
1

1 2
964 590
13 643

1 3 6
3 893 031 801 390

17 226 5 565
% surfaces rizicoles 1% 50% 44o/o 1o/o 4% Oo/o

Prix moyen paddy:96!
EST
Rdt moven 2 010 1 691 2738 - 1 653 678
Vol. net kg paddy / J trav.
Marge brute /ha
Maroe/ iour trav.fam.

6 6
1 304 996 1 412031

11 348 I 209

6
2202791

I  189

- 3
956 377 342425

1 576 2 395
% surfaces rizicoles 4o/o 51o/o 1o/o 0o/o 1o/o 42o/o

Prtx moven paddv : 98i
LAC ALAOTRA
Rdt moven 1 863 2 818 3 656 4274 1 958 619
Vol. net kg paddy / J trav.
Marge brute /ha
Maroe/ iour trav.fam.

1
39

478 648
82 147

1
31

813 036
78 828

38
2 650 443

66 261

1 8
2 859761

23 250
1

2 0 3
127 734 368 892
30 479 2236

% surfaces rizicoles 22o/o 54o/o 60/o 1o/o 10o/o 7o/o

Prix moyen paddy : 922



2.3.4 AnaIvsE coMPARATIVE REGIoNALE DES SYSTEMES DE CULTURE LES
PLUS PERFORMANTS

n) ArunlvsE coMpARATtvE REG|oNALE DES RESULTATS DU RIZ AQUATIQUE

En matière de comparaison avec les autres régions, il semble pertinent de comparer

les trois régions les plus performantes à savoir le Lac Alaotra, les Hauts plateaux et le

Centre Ouest. Le rendement moyen en rizicutture aquatique du Lac Alaotra (2632 kglhal

cycle cultural) place la région en seconde position après les Hauts plateaux (3200 kglhal

cycle).

Dans le cadre d'une typologie des parcelleslaz de riz aquatique par mode de

fertilisation, les parcelles fertilisés en engrais minéral sur le Lac présentent un rendement

moyen de Bb46 kg/ha dépassant de 17% les rendements de parcelles avec engrais minéral

sur les Hauts plateaux et de 57o/o ceux de la région centre Ouest. Sur le Lac, le système de

culture aquatique le plus intensif correspond à une dose d'engrais nettement insuffisante

pour assurer les besoins en éléments minéraux des variétés améliorées, avec seulement 69

kg/ha d'engrais.

Rdt moyen riz
aquatique

(kglha /cycle)

Rdt moyen avec
engrais minéral
(kg/ha /cYcle)

Rdt moyen avec
semenGes
améliorées

(ks/ha /cYcle)

Lac Alaotra 2632 3656 2597

Hauts Plateaux 3200 3316 3098

Centre Ouest 1966 2527 1809

En réatité, le niveau moyen d'engrais employé sur les 3 systèmes de culture

aquatiques dominants (direct, foule, SRA) n'est que de 15 kg /ha sur le Lac Alaotra alors

qu'il est de 33 kg/ha sur les Hauts plateaux et de 12 kg sur la région Centre Ouest.

Sur le Lac, cette moyenne dissimule en effet l'émergence d'une partie d'exploitants

plus performants car fortement appuyés en termes de crédit, d'intrants et de vulgarisation

par les rizeriesl€ présentes. Cet appui y améliore nettement les performances des

exploitants employeurs d'engrais.

raz porccllc : Cest une étend ue de terre d'un seul tenont portont une seule culture ou une seule ossociotion

de cultures, semée ou plonfée à lo même date.
H3 [,e rizier (propriéta ire de rizerie): est considéré comme etzier l'opéroteur gui possède ou moins 2-3

décortigueuses, un dépoilleur et une table densimétrigue, et fait trovailler ou moins de collecteurs

indépendonts. Son volume de tronsformotion l'oblige à gérer so commerciolisotion comme grossiste. Une

rizerie se distingue d'une décortiguerie par son copocité de tronsformotion. Un rizier dispose égolement
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Se penchant particulièrement sur les meilleures performances, on notera que le

rendement de riz aquatique avec I'emploi conjoint de fertilisant minéral et de semences

améliorés atteint 4/.58 kg /ha sur le Lac Alaotra qui semble fournir les meilleures conditions

d'emploi d'intrants modernes. La part de surface de riz aquatique cultivée sans

fertilisants, ni organiques, ni minéral est de 69% au niveau national. La situation varie

beaucoup d'une région à I'autre, les Hauts plateaux sont les mieux placés avec 760/o de riz

aquatique profitant d'apports organiques ou minéraux. Le lac Alaotra est en position

intermédiaire avec 40o/o de surfaces de riz aquatique fertilisées dont 24o/o en engrais minéral

(12% en engrais minéral seulement, 160/0 en engrais organique, 12o/o en mixte

organique+minéral). En d'autres termes un passage de la situation actuelle d'emploi

d'engrais (24% des surfaces) sur le riz aquatique avec un rendement moyen de 3656 kg/ha

à un emploi généralisé et quasi systématique de I'engrais aux doses actuelles devraient

permettre de remonter le rendement moyen aquatique (actuellement 2632 kg/ha) à près de

3656 kg/ha (+1000 kg/ha) avec un peu d'accompagnement technique, générant une

production additionnelle de 94000 tonnes sur les 123 600 ha de riz aquatique de la région

du Lac.

a) PenroRMANcES CoMPAREES DU SYSTEME DE RrZ AQUATTQUE REPTQUE EN FOULE

Dominant sur le Lac Alaotra (54o/o des surfaces) Le nz aquatique repiqué en foule

dispose d'une popularité incomparable dans les régions à dominante rizicole (50% des

surfaces sur les Hauts plateaux et 640/o des surfaces du Centre Ouest). ll apparaît opportun

de comparer les performances de ce système de culture dans ces trois régions :

Tableau 23 : Analyse comparative des performances du riz aquatique en foule

Rdr
moyen /ha

(kg)

Fumier/
compost

(kg)

Engrais
(kg)

Volume de
travail par ha

(Hommes-jour)

Volume de
paddy /jour
de travail

Marge Brute
lha

(millions
fmo)

MB/jour de
travail
familial
(fmo)

Lac Alaotra 2818 261 1 6 88 31 kq 1 . 8 78 000
Hauts Plateaux 3007 1924 1 3 1 1 9 k o 1 . 9 I 700
Centre Ouest 1864 81 1 3 143 13 kq 1 . 2 14 400

Ce tableau illustre I'existence d'une pluralité de stratégies quand on compare les

riziculteurs sur différentes régions. Le Lac Alaotra semble fournir des résultats exceptionnels

de rentabilité du jour de travail familial (8-9 fois supérieure à celle des Hauts plateaux) avec

un volume de paddy par jour de travail 3,5 fois supérieur à celui des Hauts Plateaux. Ced

nous amène néanmoins à souligner que I'estimation des temps de travail par système de

généralemenl de moyens importonts de sfockage.Il peut développer aussi des octivités onnexes hors filière
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culture est un travail d'enquête complexe et qu'on ne peut écarter la probabilité d'une sous-

estimation partielle du temps de travail sur le Lac Alaotra.

En outre la coexistence de prestataires de services en labour mécanisé, d'emploi de

pesticides et de sarclage chimique (41To des surfaces sarclées) voire semi-mécanisé ainsi

que I'emploi réduit de fumier et compost y permettent de minimiser le travail par ha

maximisant ainsi Ie retour financier par jour de travail. Une telle stratégie correspond à une

situation où c'est plus le facteur travail que le facteur terre qui est considéré comme facteur

limitant. Les exploitants agricoles semblent raisonner davantage en termes économiques.

A I'opposé les Hauts Plateaux sont davantage dans une stratégie de maximisation

des rendements et de la marge brute par ha au détriment du rendement du travail. Enfin le

Centre Ouest présente une situation intermédiaire. On retiendra le différentiel

impressionnant de travail par ha (rapport de 1 à 3,5 entre le Lac Alaotra et les Hauts

pfateaux pour un rendement relativement proche (7o/o de différence).

c)ArunlvsE ç9MPAREE DES SYSTEMES SRl, SRA Er SEMI-DIREçr

En termes d'analyse des performances, les meilleurs rendements sur le Lac sont

constatés sur le système rizicole intensif, SRI (moyenne peu significative vu le caractère

marginal du SRI au Lac lié à ses exigences très fortes en main d'oeuvre avec 237 Hommes-

Jours/ha) et le système de riz amélioré, SRA avec 3656 kg/ha'

Au niveau national, I'analyse par décile des performances des 2550 parcelles

enquêtées a permis d'isoler le meilleur décile de résultats conespondant aux 255 parcelles

disposant des meilleurs rendements. Ces parcelles qui ont des rendements au dessus de

4Z3g Kg/ha par saison ou cycle cultural, se caractérisent par la concentration de parcelles en

riz aquatique SRA ( 7o/odes 255 parcelles) et SRI (12o/o des parcelles). On trouve ainsi 25o/o

des parcelles SRA et b0% des parcelles SRI dans le peloton de tête des 10% de parcelles

les plus performantes .

euand on compare les résultats des différents systèmes de riziculture aquatique , le

Lac Alaotra est en première position devant les autres régions avec le riz SRA (repiquage en

ligne) avec 9656 kg/ha. euand on compare les niveaux d'intrants sur les régions les mieux

placées en SRA de par leurs rendements on obtient les résultats suivants :

(élevoge porcin olimenté por le son).
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Rdt moyen
(ko/ha)

Travail par
ha (h-i)

Semences
amel. kq/ha

Engrais
(kq/ha)

Phyto
(kq/ha)

Fumier/ compost
kq/ha

Nord 2560 249 2
Centre Ouest 2527 1 6 5 1 9 7 4 276
Hauts Plateaux 3316 275 35 69 2 2000
Est 2738 459 2
Lac Alaotra 3656 95 34 69 157

Tableau 24 : Comoaraison des svstèmes SRA

ll apparaît ainsi qu'avec des niveaux d'intrants en engrais et semences améliorés

quasi-similaires sur le Lac et les Hauts Plateaux, et malgré un effort soutenu en fumier

compost dans les Hauts Plateaux (8 fois supérieur au volume utilisé dans le Lac Alaotra), le

Lac Alaotra réalise des résultats nettement supérieurs avec un volume de travail

pratiquement trois fois moindre (95 hommes-jours/ha contre 275 hj/ha). Néanmoins il

apparaît que le SRA sur le Lac Alaotra est anecdotique, voire marginal et se limite à moins

de 9000 ha disposant probablement d'une très bonne maîtrise en eau alors que sur les

Hauts Plateaux, le SRA est une pratique très largement développée (140 000 ha). Encore

une fois le facteur maîtrise d'eau confirme son caractère de facteur discriminant majeur.

Cette forte productivité du travail au Lac Alaotra est associée au meilleur niveau

d'équipement. 610/o des riziculteurs disposent de herses, 17-23% des producteurs disposent

de pulvérisateurs (sarclage chimique) contre respectivement 5% et 4Oo/o sur les Hauts

plateaux, 17o/o des riziculteurs y possèdent des sarcleuses / houes rotatives. Chaque

exploitant du Lac Alaotra dispose de 3,5 bæufs de trait contre 1,1 sur les Hauts Plateaux.

Ainsi la valeur moyenne de l'équipement par exploitation en comptant les bæufs de trait n'est

que de 940 000 fmg sur les Hauts Plateaux alors qu'elle atteint 2,85 millions fmg par

exploitation sur le Lac Alaotra.

On notera sur trois régions comparables en termes de rendement SRA (2500-2700

kg), I'Est, le Nord et le Centre Ouest , une forte difiérence sur le volume de travail par ha qui

varie de 165 à 459 hommes-jours. L'emploi de produits phytosanitaires qui traduit un

sarclage chimique et le degré de maîtrise d'eau apparaissent comme les principales

variables discriminantes. En effet dans la Côte Est (459 hj/ha), le SRA nécessite 161 kg de

semences traditionnelles en SRA traduisant un repiquage répété (inondations et problèmes

de drainage) et on y réalise tout le sarclage en manuel tandis que dans le Centre Ouest (165

HJ/ha) , on travaille avec 38 kg de semences et 4 kg de produits phytosanitaires /ha. Le

Centre Ouest mobilise ainsi 290 hommes- jour de moins que la Côte Est. Ceci permet au

Centre Ouest d'atteindre une productivité du travail 2,8 supérieure à celle de la Côte Est.
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Toujours en matière de riz aquatique, on notera le poids significatif des surfaces en

riz aquatique à semis direct avec 22Yo des surfaces sur le Lac alors que ce système de

culture reste plus marginal sur les Hauts plateaux (1o/o), le Centre Ouest (2%l et I'Est (4Yo).

En riz aquatique avec semis direct, les trois régions de prédilection sont ainsi le Lac (33000

ha), la région Nord (44263 ha avec 24To) et le Nord Ouest (32826 ha soit 12o/o des surfaces).

En matière de performance en aquatique semi-direct, on pounait s'étonner de retrouver le

Lac Alaotra seulement en quatrième position (1853 kg/ha) après les Hauts plateaux (2747

kg/ha), I'Est (2010 kg/ha) et le Centre Ouest (1883 kg/ha). Cela s'explique ær le semis direct

du Lac Alaotra est cultivé quasiment sans intrants (engrais, semences améliorés)

contrairement aux autres régions, et concerne davantage des parcelles avec maîtrise très

partielle de I'eau.

pourquoi les riziculteurs n'intensifient pas davantage le riz aquatique par I'emploi de

fertilisants? Faut il mettre en place une politique de soutien massif à I'emploi des intrants

(suppression des taxes, renforcement de la filière de distribution d'intrants) en complément

d'une hausse des Prix du riz ?

o) PrnronMANcES EN Rlz PLUVIAL

Si on se base sur le diagnostic développé par I'atelier de Mantasoa (Etat des lieux de

la filière riz malgache 1996) et des études1# qui ont suivi, la filière riz se caractérise par un

phénomène d'expansion encore sous-estimé de la riziculture pluviale qui répond aux

contraintes d'inextensibilité des surfaces irriguées, voire de disponibilité du facteur travail

dans les exploitations rizicoles. La position de teadership des Hauts plateaux vis à vis des

autres régions et du Lac Alaotra en termes de performance technique se confirme sur le

rendement en riz pluvial où Ie Lac Alaotra, avec 1958 kg/ ha, anive encore une fois en

seconde position après les Hauts plateaux (2557 kg/ha). Les autres régions présentent des

résultats très en retrait (entre 750 et 1650 kg/ha) sur le riz pluvial. Une comparaison entre les

conditions de culture du Lac et des Hauts plateaux indique une stratégie similaire en termes

de fumier / compost (1320 à 1330 kg / ha), mais une divergence très forte sur la mobilisation

de main d'æuvre et d'intrants phytosanitaires. En effet sur le Lac, I'hectare de riz pluvial

n'emploierait que 90 jours de main d'æuvre et 2,7 unités de produits phytosanitaires tandis

que dans les Hauts Plateaux le même hectare nécessite 412 hommes jours de travail sans

t* Efudes '
. Econornie de âÂodogoscor, Enjeux et controintes de lo libérolisotion, oct.L997,
. Enguête permonente de-s iÂénoges EPÂ 1999, 2000 (INSTAT),
. Etude IFPRI-FOFIFA "politigue de libérolisotion et ojustement des morches ogricoles" 1997 ,
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intrants. Si la contrainte de surface limitée en irrigué est commune aux deux régions, elles

présentent par contre une situation opposée sur la disponibilité du facteur travail qui est rare

sur le Lac Alaotra alors qu'il demeure abondant sur les Hauts Plateaux. Malgré des

rendements nettement supérieurs dans les Hauts plateaux, le différentiel en termes de travail

mobilisé génère une perte relative de 370 000 fmg par ha quand on compare les marges

brutes (MB) par ha (1,09 million fmg/ha sur le lac Alaotra et 723 000 fmg/ha dans les Hauts

Plateaux)

Encore une fois, cet exemple fournit une illustration simple et très éclairante de la

coexistence à Madagascar de deux types de riziculture pluviale :

tr Une riziculture pluviale traditionnelle et très performante qui néglige le coût du facteur

humain au profit d'un rendement maximalisé

o Une riziculture moderne de logique plus économique où I'emploi d'intrants semble

permettre de multiplier par 3,5 la productivité du travail et par 6 la marge brute par jour de

travail familial

Tableau 25 : Comparaison des performances en riziculture pluviale

Rdt moyen
/ha (ks)

Fumier/
compost

(ko)

Produits
phytos

Volume de
travail par

ha

Volume de
paddy /jour
de travail

Marge
Brute /ha

(fmo)

MB/jour de
travailfamilial

(fmo)

Lac Alaotra 1958 1320 2.7 90 20 kq 1 090 000 29461
Hauts Plateaux 2557 1333 0 412 6 k o 723 000 5024

Avec un niveau comparable d'intrants organiques (fumier), les deux régions se

distinguent surtout par l'emploi intensif de sarclage chimique au Lac Alaotra qui limite

fortement I'emploi de travail le ramenant à 90 hommes-jours/ ha contre 412 sur les Hauts

Plateaux. Ainsi malgré un rendement moindre par ha, l'exploitant y valorise 6 fois mieux son

travail sur le pluvial. On notera par ailleurs I'effort important de fertilisation réalisé sur le riz

pluvial. Sur la région du Lac, 630/o des surfaces de riz pluvial sont fertilisées (essentiellement

en organique), soit plus que pour le riz aquatique ê0o/o). Les producteurs de riz pluvial

semblent mieux absorber les messages d'intensification et d'amélioration des conditions

culturales.

Ce paragraphe a permis de comparer les systèmes les plus performants et

d'expliquer en partie le difiérentiel de performance selon les régions. Le prochain paragraphe

se focalise sur le déficit de performance des systèmes de culture les moins performants, ce

. Ajustement structurel dons le secteur ogricole de Modogoscor 1998 Mission Bonque Mondiole..,
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déficit de performance étant souvent un facteur de pauvreté corrélé à un cumul de

contraintes.

2.3.5 GanncrERtsATIoN DEs SYSTEMES DE CULTURE DES REGIONS PLUS
VULNERABLES

n) PenronMANcES DU RIZ AoUATIQUE EN FoULE

C'est dans le Nord, le Nord Ouest et I'Est que les systèmes de riziculture aquatique

en foule sont les moins intensifiés (engrais nut, semences améliorées négligeables, pas de

produits phytosanitaires). lls présentent des niveaux très bas d'intrants et les rendements y

demeurent médiocres en dessous de 1700 kg/ha. Or le riz aquatique en foule est largement

dominant dans le Nord-ouest (80% des surfaces) et dans I'Est (50% des surfaces rizicoles).

Dans le Nord, il représente 35Yo des surfaces. C'est aussi sur les régions Nord et Est que

les différentiels de rendements entre le riz aquatique en foule et le riz SRA sont les plus forts

(55-62%). Hors la modernisation de la riziculture correspond grossièrement à un transfert

des surfaces en repiquage en foule vers le riz SRA . En d'autres termes, cette situation

correspond donc à un potentiel conséquent de croissance et d'intensification à mobiliser.

On notera par ailleurs que la productivité par jour de travail est particulièrement basse

pour le Nord et I'Est

a) PenronMANcEs TEcHNIQUES sun Rlz rAVY

Le riz tavy (riz de pente est un riz pluvial réalisé en montagne sur les zones de

pente sur brûlis) est présent sur 6 des 18 modèles d'exploitation dans les régions nord, dans

I'Est et dans le Lac Alaotra soit dans près de 382 600 exploitations rizicoles. Néanmoins

c'est seulement sur ta Côte Est et dans la région Nord, que le tavy occupe un poids

important (plus de 60% des surfaces sur certains modèles d'exploitation) dans trois modèles

d'expfoitation qui comprennent plus de 237 000 exploitations. Sur le Lac Alaotra il représente

néanmoins 10 700 ha produisant péniblement 6660 tonnes de paddy avec un rendement de

619 kg lha. Dans le Nord, La situation particulière du système < tavy > mérite d'être

Rdt moyen
(kq/ha)

Travail par
ha (h-i)

Semences
Trad. Ks/ha

Semences
amel. kg/ha

Engrais
(ks/ha)

Fumier
ks/ha

Productivité
Kq paddv/iour

Nord 1649 184 47 1 18 8.7

Nord Ouest 1457 96 60 5 15 1 5

Est 1691 253 55 2 1 6 6
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soulignée. Les 392.000 Fmg de coût de production ne génèrent qu'un rendement en paddy

relativement bas de 1.005 Kg/Ha. 99% du total du coût de production est constitué par les

salaires et les repas des travailleurs (coût pris en charge par I'exploitant qui s'ajoute au coût

du salariat). Ce système engage plus de main d'æuvre que les autres systèmes. ll compte

272 jours/homme dont 60 relèvent de la main d'æuvre salariée, ce qui est beaucoup plus

que le contenu en main d'æuvre des autres systèmes.

L'utilisation du facteur travail apparaît comme un facteur clé dans la productivité des

systèmes de culture. La disponibilité en main d'oeuvre, la productivité du travail et le salaire

agricole constituent trois variables interdépendantes analysés dans le paragraphe suivant.

2.3.6 VnlonrsATroN DU TRAVATL

n)Snnnes AGRTcoLES Ft pnoDuclvlrE DU TRAVATL

Toute la stratégie actuelle de diversification et de recherche d'activités monétaires du

paysan est affectée par son degré de couverture des besoins alimentaires (degré

d'autosuffisance), par ses performances rizicoles ainsi que par la présence d'alternatives

d'activités plus rémunératrices. Ces paramètres interagissent sur le salaire agricole de base.

Celui-ci est affecté par (i) l'absence ou la multiplicité des alternatives d'activités

économiques génératrices de revenu, (ii) le niveau de revenu (retour par jour de travail) des

activités agricoles les plus courantes (riz) des petits exploitants et donc par (iii) le degré de

productivité du travail dans la zone. ll constitue un indicateur pertinent de la dynamique

économique locale et du degré de pauvreté rurale (BOCKEL, DABAT, 200014s). Ainsi un

niveau de salaire agricole plus bas peut traduire un manque d'opportunités de travail

générant un surplus de main d'oeuvre disponible en milieu rural (cas des zones rurales très

peuplées) qui contribue au maintien d'activités peu rémunératrices. Notons que c'est cette

situation de surplus du facteur travail qui contribue à ce que la croissance agricole n'affecte

pas la croissance des autres secteurs par emploi concurrentiel des facteurs de production.

Une telle situation de coût réduit du travail peut engendrer deux cas de figures en

termes de modèles d'exploitation rizicoles :

r45 BOCKEL, L, DABAT, ,l H: Améliorer la productivité du fravail dans la riziculture pour lutter confre la
pauvrefé à tlladagascar, Séminoire internationol < Lo pouweté à Madogoscor : étot des lieux, focteurs
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. Des micro.producteurs en subsistance qui développent une activité de riziculture peu

performante en partie sur tavy (Côte Est...)

. Des producteurs performants des Hauts Plateaux (producteurs de rente polyvalents avec

stratégie d'autosuffisance en riz) sur des petites surfaces qui maximisent les rendements

rizicoles avec des systèmes de culture très intensifs en travail (près de 300 HJ/ha)

A I'opposé, un niveau de salaire agricole plus élevé traduit la présence de multiples

activités économiques (diversification), ou d'activités plus rémunératrices raréfiant le facteur

travail et favorisant la recherche d'amélioration de la productivité du facteur travail et un

meilleur retour sur le travail. On est davantage dans une dynamique positive de

développement. Encore une fois, oî retrouve deux cas de figure en termes de modèles

d'exploitation rizicoles :

. Des producteurs de rente polyvalents avec stratégie d'autosuffisance en riz (Nord) sur

des exploitations où les cultures de rente, l'élevage et les activités extra-agricoles

fournissent un revenu monétaire appréciable

. Des producteurs semi-spécialisés riz et positionnés sur la vente de riz (Lac Alaotra, Nord

Ouest, Centre Ouest) disposant d'exploitations plus grandes avec souvent des facilités

d'inigation

Les Hauts plateaux, la côte Est et le Centre-Ouest, oÙ la main d'æuvre n'est pas

rare, présentent les salaires agricoles moyens les plus bas:de I'ordre de 3.100-3'800 Fmg

par jour. Ailleurs, la multiplicité d'alternatives d'activités agricoles ou extra-agricoles

génératrices de revenus génère sur le marché local du travail une rareté de travailleurs

journaliers disponibles et une plus forte exigence en rémunérations. Dans les régions du

Nord et du Nord-Ouest, où les activités rémunératrices sont multiples, l'enquête fait ressortir

des salaires agricoles moyens situés entre 5.500 et 5.600 Fmg/jour'

La disponibilité d'excédent en travail ne stimule pas une recherche d'amélioration de

la productivité du travail agricole ; au contraire elle contraint généralement les ménages

agricoles à maintenir un ensemble d'activités peu rémunératrices. Cette situation se

rencontre souvent dans les zones rurales très peuplées (Hauts Plateaux, Est) ou isolées

(Centre-Ouest).

Dans l,agriculture, il semble bien, que I'intensification dans l'usage des terres sous la

pression démographique, selon le processus analysé avec pertinence par Ester Boserup,

expficotifs et politigues de réduction > Antonanorivo, 5-7 février 2001 httP://www.ksurf .netl-smb-

mod/documentotio n. htm
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corresponde à une réalité. La diminution de la superficie cultivée par travailleur,

accompagnée de l'augmentation des rendements par I'introduction de techniques voisines

du jardinage, contribue à retenir de la population dans I'activité agricole et à ralentir I'exode.

La pression démographique contraint les populations agricoles à constamment redistribuer la

terre, à modifier les techniques de production et finalement à partager I'emploi et les

revenus. Selon Ravallion et Datt (1995) la croissance des rendements agricoles a réduit

la pauvreté rurale en Inde, â Ia fois en améliorant la productivité des petits

producteurs et en augmentant les salaires agricoles qui concernent davantage la

lrange de ménages ruraux pauvres. Les bénéfices affectant les pauvres ont néanmoins

pris un certain temps pour se réaliser. Les bénéfices liés à des hausses fortes de

rendements ont touché l'ensemble des petits producteurs y compris les plus pauvres. Le lien

entre productivité et salaires ressort ici tout en mettant en avant la pertinence d'une

dynamique de hausse des salaires agricoles générée par une croissance de la productivité

dans une politique de réduction de la pauvreté. En outre le niveau du salaire agricole

interagit sur le coût de production rizicole. Un salaire agricole élevé accentue la contrainte

liée au coût de la main d'æuvre qui est aussi déterminé par le degré de dépendance vis à vis

de main d'æuvre salariée. En tête les exploitations avec la part de travail salarié la plus forte

sont celles du Lac Alaotra avec 56% de travail rizicole salarié. Sur les Hauts Plateaux et le

Centre-Ouest, près d'un tiers du travail rizicole est salarié. A l'opposé dans l'Est et le Nord,

respectivement seulement 14o/o et20o/o du travail rizicole est couvert par des salariés.

Au niveau national, ce travail salarié représente en tout l'équivalent de 260.000

emplois à plein temps correspondant à un coût monétaire direct de près de 260 milliards de

Frng payé par les producteurs, auxquels s'ajoutent 146 milliards Fmg de frais de repas pour

les travailleurs et 31 milliards de dons qui contrebalancent le travail volontaire. Ainsi avec

438 milliards Fmg (67 millions d'euros), le travail salarié global représente 43o/o de

l'ensemble des coûts affectant la production au niveau ferme (tous coûts confondus y

compris redevances).

La main d'æuvre salariée est particulièrement concentrée sur les travaux de

préparation de diguette, de repiquage, de sarclage et de moissonnage battage. De 63 à 80o/o

de la main d'æuvre salariée selon les modèles d'exploitation est engagée sur ces activités.

Cette contrainte de disponibilité en main d'æuvre présente un caractère saisonnier

qui s'lllustre par un diftérentiel de salaire ou sursalaire nécessaire pour mobiliser la main

d'æuvre. Ainsi au Lac Alaotra, pour les travaux de repiquage, et battage les producteurs

peuvent payer jusqu'à 30-40% de plus pour mobiliser des salariés (5.900 Fmg contre 4.700

Fmg en moyenne au Lac).
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En moyenne, au niveau national, c'est sur les systèmes de culture SRA et SRI que le

travail satarié se concentre (85-90 jours de main d'æuvre salariée/ha) expliquant

partiellement ta difficulté à les étendre. Le repiquage en foule, le riz pluvial et le < taw >

consomment 4046 jours de main d'æuvre salariée par ha. Enfin le riz aquatique en semis

direct se limite à 20 jours de main d'æuvre salariée. La main d'æuvre employée dans un

même système de culture peut varier selon un ratio de 1 à 3 en fonction de la région

considérée. ll en est ainsi pour le riz aquatique en foule qui mobilise 88 hommes-jours lha

au Lac Alaotra (degré élevé de motorisation, de location de matériel) alors qu'il en mobilise

plus de 300 sur les Hauts Plateaux (travail familial et travail salarié). La moyenne de temps

de travail ramené par ha de riz cultivé tous systèmes confondus illustre de fortes disparités

régionales. Ainsi le Lac Alaotra et le Nord-Ouest sont très proches comme régions

présentant les niveaux les plus bas de travail rizicole par ha (90-94 hommes jours/ha), tandis

qu,à l,opposé les Hauts Plateaux (299 homme-jours/ha) et la Côte Est (257 hommes-

jours/ha) pratiquent une riziculture très intensive en main d'ceuvre. Entre les deux, la région

Nord et le Centre-Ouest présentent des moyennes de 146-152 hommes-jours/ha.

. MRIMIEruD.ACTIVITESVIVRIERES.,SOUS.REMUNEREES''

Selon Barrettlau 11gg61, le risque prix du vivrier contribue au maintien d'activités

vivrières très peu rémunératrices : ce risque menace la sécurité alimentaire des exploitations

disposant de peu de terre par actif, le plus souvent déficitaires en vivrier (37o/o des

riziculteurs avec solde ventes - achats de riz monétairement négatif, 57o/o des riziculteurs

avec revenu monétaire rizicole inférieur aux dépenses d'achat de riz), et pousse ces

dernières à utiliser beaucoup de travail familial sur la ferme, bien au-delà du prix implicite du

travail. L,utilisation plus intensive de main d'oeuvre des exploitations les moins bien dotées

en terre a également comme conséquence une moindre productivité moyenne du travail- La

productivité marginale du travail est clairement décroissante en agriculture : chaque journée

supplémentaire passée sur une parcelle donnée apporte une production supplémentaire de

plus en plus faible. En conséquence, plus l'exploitation consacre de temps de travail par

hectare, plus la productivité marginale du travait est faible, entraînant la productivité

moyenne vers le bas. Ceci se traduit par la mise en évidence d'une relation positive claire

entre productivité du travail et ratio terre/actif (voir aussi chapitre 3.3).

rft BARRETT, C ; On price risk ond the inverse form s;2g: productivity relotionship, Journal of Development

Economics, vol. 51, PP 193-214,L996
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A vouloir maintenir coûte que coûte une autosuffisance en riz du ménage dans une

activité de production non tributaire d'intrants monétaires, le paysan risque de travailler dans

des conditions de rémunération très inférieures au marché du travail. ll en va ainsi pour la

culture de tavy qui rémunère par exemple la journée de travail familial à 2236 fmg / jour

dans le Lac Alaotra, c'est à dire à seulement 50% du salaire payé à la main d'ceuvre agricole

y est payée 4690 fmg comme le montre le tableau ci-après. Le travail familial y est employé

au-delà du seuil où la productivité marginale du travail est équivalente au salaire journalier

du marché , parce que le salaire journalier moyen ne conespond pas au coût d'opportunité

du travail tout au moins pour une partie des membres du ménage.

Tableau 27 : Marges sur Tavy et salaires aoricoles

Salaire agricole
moven /iour

Lac Alaotra 2236 4690 -2455 4,4

Est 2395 3101 -706 1 1 , 9
Nord 3480 5400 -1997 7,2

Ainsi en maintenant des activités agricoles rémunérées très en dessous du salaire

agricole dans I'Est, dans le Nord et sur les pourtours du Lac Alaotra, le phénomène de

culture tavy est générateur de pauvreté. Le manque à gagner économique du tavy est

estimé à 23,5 milliards de fmg et s'ajoute à ces effets destructeurs d'érosion et

d'embourbement des périmètres irrigués.

De même le pilonnage manuel réalisé par les femmes constitue une activité

antiéconomique, un dernier recours en l'absence d'autres activités plus génératrices de

revenus. Les opportunités d'emploi rural non agricole, même peu rémunérées peuvent

s'avérer pertinentes particulièrement pour les ménages disposant de peu de surface

agricole. Ces activités à faible productivité du travail constituent des sources résiduelles

d'emploi et de revenu de dernier recours, caractéristiques des groupes de population les

plus pauvres, et concernent particulièrement les femmes. La rémunération du pilonnage

varie ainsi entre 80 et 180 fmg/kg selon les régions (étude FAO147 filière riz), soit une

moyenne de 140 fmg/kg. Sur base de 20-24 kg pilonnés par femme et par jour, la

rémunération est estimée à 3200 fmg/iour (0,48 euros) soit un équivalent salaire de I'ordre

de 80000 fmg/mols. Ced correspond à une moins value journalière de 800 fmgtou par rapport

au salaire d'un journalier. Le volume de riz pilonné manuellement étant de 1,07 mill ions de

tonnes de paddy, cette activité mobilise 180 000 personnes à plein temps (44 millions de

'4' F AO, UPDR : Diagnosfic ef perspecfives de la filière riz à ihadagascar, Roppont < zéro-droft >>
Ministère de I'Agriculture, Unité Politigue de Développement Rurol (UPDR) FAO-CIRAD, juillet 2000
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jours de travail) avec une moins value de 36 milliards de fmg. Ces moins values sont en fait

bien supérieures si on emploie comme alternative au tavy ou au pilonnage une activité

courante comme le riz aquatique en foule qui rapporte au producteur en riz l'équivalent d'une

rémunération nette de 10000 à 25000 fmg / jour de travail familiallas. Sur base d'un revenu

alternatif de 10000 fmg/jour, on passerait en effet à un manque à gagner de plus de 470

milliards de fmg généré par la mobilisation de travail rural sur des activités peu

rémunératrices. Néanmoins cette notion de manque à gagner est à considérer avec

prudence. La persistance de travaux à faible productivité contribue à réduire chômage et

sous-emploi en milieu rural qui constituent par eux même un gaspillage du potentiel productif

de ressources humaines (BOCKEL, DABAT, 2000'*).

Au delà du riz taw et du pilonnage, il se pose un problème de productivité très basse

du travail qui tend à malntenir Ie salaire agricole malgache parmi les plus bas du monde. Le

maintien d'une productivité très basse du travail tend à réduire l'évolution des salaires

agricoles renforçant le facteur pauvreté. Le riz constitue en effet I'activité altemative au

sala1at. Ceci se confirme par la conélation entre salaires agricoles et revenu du riz / jour de

travail. Ainsi sur la Côte Est et les Hauts Plateaux, les salaires sont au plus bas de 3100 à

3600 fmg /jour tandis que le revenu brut moyen par jour de travail familial varie de 3800 à

S4O0 fmg/jour. A l'opposé sur le Lac Alaotra, le Nord Ouest, les salaires agricoles varient de

5500 à 5600 fmg (+oayo par rapport aux régions précédentes) alors que le revenu brut

moyen par jour de travail familial varie de 19000 à 33000 fmg/jour (+400%).

Une comparaison de ce revenu du travail familial avec celui généré dans la filière riz

d,un autre pays pris comme référence, le Vietnam permettra dans le paragraphe suivant de

mieux positionner les performances de la filière malgache en termes de revenu du travail

familial.

2.3.7 ETTET SUR LE REVENU DU TRAVAIL ET COMPETITIVITE DE LA FILIERE RIZ

MALGACHE

Le revenu du travail familial généré par ha de riz constitue un indicateur pertinent

pour comparer différents modes de production rizicoles. A Madagascar, chaque hectare de

riz rapporte en termes de revenu du travail de US$21tst 5 US$ 247 lha par saison après

1a8 Solaare ogricole moyen de 4OO0 fmg voriont selon les régions entre 3100 et 5400 fmg
rae hors exirëme,.o. l" riz en fouÈrémunère à 78OOo fmgljour de trovoil fomiliol sur le Loc Alootro

(outoconsommotion volorisée)
1æ BocKEL, L, DABAT, ̂ H ; ort. cit.
r5t Toux de chonge employé 6500 fmg / U5$
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déduction de l'ensemble des frais, et des redevances. Si on exclut les systèmes 13, 14 et 15

de la Côte Est et des Hauts Plateaux à dominante pluviale et tavy et très peu performants et

I'un des systèmes de la région nord , les 14 autres modèles d'exploitation permettent de

valoriser le travail familial à hauteur de US$ 103 à US$ 247. Le Lac Alaotra avec US$ 157-

196 de revenu du travail familial par ha et une partie des Hauts Plateaux (US$ 180-247lha)

se placent en tête.

ll paraît utile de comparer ces revenus rizicoles par ha avec ceux d'un autre pays. Le

Vietnam constltue une base de comparaison pertinente car les deux pays présentent une

situation dominante d'exploitations de moins d'un ha. Ainsi le Vietnam avec ses

performances économiques exceptionnelles peut faire office de référence pour l'économie

Malgache. Au Vietnam (LEBAILLY, DOGOT, PHAM VAN BIEN, TRAN TIEN KHAI 2000152),

le revenu du travail familial sur le riz rapporte en valeur absolue de 79 à 355 USD/ha de riz I

saison en 1994, puis entre 148 et 335 US$ / saison en 1996 en termes de valorisation du

travail familial. On est donc à Madagascar très en deça des performances du Vietnam

(+50o/o). En outre I'intensité culturale au Vietnam , de 2-3 récoltes par an (près de deux fois

l'intensité culturale de Madagascar), y accroît fortement le différentiel de revenu du riz par

rapport à Madagascar. Si on refait ce calcul au niveau de la parcelle en termes de marge

brute rémunérant le travail familial (hors des frais structurels d'exploitation), la valorisation

brute du travait familial par ha remonte entre US$ 43 et US$ 598 / ha. Cet important

différentiel de performances développé par le Vietnam sera analysé plus avant à la lumière

des politiques agricoles menées par ce pays depuis 20 ans dans le chapitre V.(5.1 Analyse

comparative des politiques de développement rural sur des pays asiatiques et africains a

dominante rizicole).

Le meilleur indicateur de la compétitivité de la filière au niveau de la production

demeure le prix de revient du paddy par tonne. La comparaison de ces prix de revient par

tonne entre le Vietnam (pays dominant dans l'exportation) et Madagascar devrait permettre

de positionner la filière riz malgache en termes de compétitivité. Selon Ies zones agro-

écologiques, les prix de revient par tonne de paddy avec valorisation de la main d'æuvre

familiale varient au Vietnam de US$ 112à US$ 12ô en 1994, dans la fourchette US$ 77-119

en 1995, entre US$ 84 et US$ 164 en 1996. C'est la Plaine d'inondation du Mékong qui est

la moins coûteuse tandis que les anciennes terrasses alluviales fournissent un paddy plus

coûteux.

'U' LEBAILLY, P, DO6OT, T, PHAM VAN BIEN, TRAN TTEN KHAI : LA filièrE T|Z|COIE OU ,Ud ViC1NAM, UN
modèle méthodologique, Les presses ogronomigues de Gembloux, 2000
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En termes de prix de revient par tonne de paddy, il ressort sur Madagascar une

typologie d'exploitations rizicoles avec :

t J0 modèles produisant à moins de US$ 100/ tonne (Lac Alaotra, Nord Ouest, Centre

Ouest) (US$ 67-98,7)
r g modètes intermédiaires produisant à un prix de revient de US$ 100 à 150 dans le Nord,

les Hauts Plateaux... (US$ 112-141)

r g modèles d'exploitations produisant à plus de US$ 150 / tonne (US$ 157-199)

essentiellement dans le Nord et la Côte Est

Ainsi dans une analyse prospective sur le futur des systèmes de production, au

niveau de l'exploitation rizicole, la filière malgache semble compétitive par rapport à la filière

vietnamienne telle qu'elle apparaît sur la période 94-96. On dispose ainsi en 1999 de 6

systèmes de production malgaches dont le prix de revient de la tonne demeure en dessous

du plus bas prix de revient vietnamien en 96 (US$ 84 / tonne). On notera que les riziculteurs

vietnamiens commercialisent 60% de la production de paddy contre 30o/o à Madagascar.

La compétitivité d'une filière rizicole est aussi fortement dépendante des

performances des opérateurs aval se chargeant de la commercialisation et de la

transformation. Ces performances sont analysés ci -après.

2.4 DVNNMIQUE ET PERFORMANCES DE LA FILIERE AVAL ET DES

POLES DE TRAN SFORMATION.COMM ERCIALISATION

L'économie des coûts de transaction WILLIAMSON, 1979153), comme une grande

partie de l'économie contemporaine, considèrent que I'incertitude est au centre de la plupart

des problèmes d'organisation économique. La filière riz et son organisation caractérisent une

forme d'adaptation à un environnement incertain généré par un contexte économique en

pleine mutation après la libéralisation, la non circulation d'infonnation, la complexité

géomorphologique du milieu et le caractère primaire et bio-dépendant de la production

concernée. Ce milieu est intéressant pour étudier les modalités d'adaptation et de
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comportement des << firmes > ou opérateurs. Les filières sont caractérisées par des

interdépendances entre des segments productifs et des relations de coordination

marchandes et fonctionnelles entre les agents. ll y a intérêt à coordonner les agents par des

réseaux, des filières ou des relations hiérarchiques dès lors que les coûts de transaction sont

inférieurs à ceux du marché (COASE, 1937154). Ces coûts de transaction correspondent aux

coûts d'éloignement, d'identification des partenaires, de négociation et de contrôle. Six types

de risques peuvent être réduits par internalisation : difficultés juridiques, de transport, défauts

de qualité de produits, coût de négociation du prix, produits nouveaux, éloignement des

opérateurs. Un mode de coordination non marchand peut ainsi jouer un rôle essentiel en

termes de réduction des coûts de transaction et de compétitivité. La concurence est un

processus de sélection résultant d'une interaction entre les finnes et leur environnement.

Comment se forment et évoluent différents types d'institutions économiques ou

d'arrangements institutionnels (< governance structures > selon la terminologie de

Williamson) au sein d'une même filière ? Ceci demande d'analyser le degré de spécificité

des actifs chez les opérateurs et I'impact sur la nature des relations entre les agents, les

effets sur I'intégration verticale WILLIAMSON, 197115s), les relations contractuetles entre

agents autonomes (sous-traitance, partenariat, alliances...) et autres formes de coordination

intermédiaires entre le marché et la firme, le processus de transformation des formes

d'entreprises, le rôle des facteurs technologiques dans I'explication des formes

organisationnelles

Seule une conception méticuleuse des systèmes d'incitation et de coordination peut

permettre de conduire des actions cohérentes. Les relations de long terme avec d'autres

opérateurs fournisseurs et clients sont courantes et sont essentielles au développement de

systèmes au sein desquels le profit à court terme n'est pas le seul moteur des

comportements individuels. Tout opérateur est amené à préférer des relations de long terme,

et des formes d'alliances capables de répondre de manière souple et cohérente aux

difficultés que présente un environnement et un avenir incertain.

Si on se base sur le diagnostic développé lors de I'atelier de Mantasoa sur l'état des

tieux de la filière riz malgache réatlsé en 1996 (UPDR 1997156) et des études ultérieures

153 WILLIAMSON, O E ; Tronsoction-cost economics : The governonce of controctuol relotions, ,Iournalof
Law and Economics, L979
rn consE, R H : The Nature of the Firm, Economico, L937
155 WfLLIAII^SON, O E ; Verticol fntegrotion of Production: ÂÂarket Foilure Considerotions. American
Econom ic Review 6L:233-61, L97L
156 UPDR, (ed) ; Atelier : Efaf des lieux de la filière riz de lrladagascar,22-?7 ovril 1996, I INISTERE DE
L'AGRICULTURE et du DEVELOPPEMENT RURAL (^ ADR), 2 tomes, Antononorivo,1997
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(f NSTAT-BCM, 1997157 ; INSTAT, 1ggg158 ; lFpRl-FoFlFA, 199715e), la filière riz se

caractérise par la multiplication rapide des opérateurs travaillant sur I'amont et l'aval de la

filière et le repositionnement partiel et désordonné du secteur privé sur les anciennes

attributions de I'Etat suite à la libéralisation. Ces nouveaux opérateurs concurrencent les

dynamiques locales de filières générées depuis 20-30 ans dans certains grands périmètres

irrigués et leurs zones d'influence et qui correspondent à des efforts conjoints de < macro-

opérateurs >> dominants ou d'institutions régionales/ locales, d'associations d'utilisateurs de

I'eau.

La chaîne des agents de la transformation-commercialisation y est ainsi de plus en

plus complexe. On constate en effet sur le terrain une forte multifonctionnalité. Un grand

nombre d'agents n'assument pas une seule fonction particulière, ou même une fonction

principale, les différenciant des autres agents situés à un autre stade de la filière. La

distinction entre collecteur (par définition échelon intermédiaire entre le riziculteur et le

grossiste) et le grossiste (habituellement en retation avec le détaillant) n'est pas toujours

marquée. Certains agents économiques sont à la fois en relation d'achat et de vente avec

les riziculteurs, les détaillants et même les consommateurs . 34o/o des décortiqueurs

enquêtés ont au moins une activité annexe dans la filière : 60% sont des collecteurs de

paddy, 26% font du transport, 30% sont semi-grossistes, 19o/o sont détaillants. Cette

intégration verticale au niveau de micro-agents permet par exemple aux décortiqueurs de

mieux rentabiliser les investissements et de tirer le maximum de profit en maîtrisant certaines

contraintes.

Avec 4TOO collecteurs, près de 21OO agents décortiqueurs travaillant chacun en

réseau avec plusieurs collecteurs, semi-grossistes et détaillants tout en développant un

service auprès des ménages de la zone, près de 23800 détaillants et plus d'une centaine de

véritables grossistes, l'aval de la filière constitue un réseau complexe de plus de 30 000

agents couvrant l'ensemble du territoire tout en présentant des phénomènes de

concentration spatiale.

L'importance économique et sociale d'un secteur d'activité ou d'une filière tient à la

fois au nombre, au type d'entreprises qui interviennent dans ce secteur, aux emplois qu'ils

rlz 151514T- BC,l^; Enjeux et controintes de lo libérolisotion, in Pevue Economie de lladagascarocl.l997,

http://www.univ-reunion.f r/t99 mirroirs/modog ctlcoplcitelsomco2.htm

ffi,efepermanenfedesfu|énagesEPll1999,InstitutNationo|des5totistigues,Mado9oscor
t999 h tt p : / / www. c i t e.mg / i nstot / P ro d / Res u I t / E P m. htm
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génèrent et à leur degré de couverture du territoirê national qui détermine leur degré de

diffusion au sein du tissu économique local. Cet ancrage local des activités contribue à Ia

propagation des effets d'entraînement et à la constitution d'un tissu productif cohérent (JOB,

1990). Dans cette perspective, la fllière riz fortement intégrée dans le tissu économique local

avec 1-1,2 millions d'emplois dans la production et 70 000 emplois salariés générés en aval

de la production (transformation, commercialisation) semble bien positionnée pour jouer un

rôle moteur particulièrement dans principaux les pôles de production.

Si l'on se penche sur le cas des collecteurs semigrossistes, il apparaît une forte

variabilité des profils. En moyenne chaque "entrepreneur collecteur semi-grossiste emploie

près de cinq personnes (près de 22,000 emplois au niveau national). ll mobilise des sommes

significatives en termes de capital investi notamment en matière de véhicules, pour un

montant moyen de 62 millions de FMG par opérateur. Un tel investissement traduit une

activité des semi-grossistes qui s'étend au-delà du riz sur d'autres transports de produits

comrnercialisés. L'activité riz ne représente ainsi qu'une partie de leurs revenus (30% à

100% selon les régions). Le total agrégé de capital investi est estimé à 292 milliards de

FMG. Avec des marges commerciales très variables selon les régions, ces opérateurs

réalisent avec le riz des revenus variant de 5 à 34 millions de Fmg par an (750-5200 euros).

C'est dans le Lac Alaotra et le Nord Ouest que les revenus sont les plus bas car ces régions

se caractérisent par un très grand nombre de petits collecteurs travaillant localement. La

concurrence entre opérateurs et la présence de rizeries ont contribué au développement de

réseaux de collecte. Ces réseaux sont des ensembles d'unités de production et

d'opérateurs aval travaillant sur contrat (intrants fournis à crédit aux producteurs moyennant

engagement sur vente à prix fixé, avance de trésorerie assurée aux collecteurs) assurant

des externalités pécuniaires, technologiques et de demande. Les relations hiérarchiques et

contractuelles internes aux filières peuvent être efficientes comparées aux coordinations

marchandes.

r5e IFPRI-FOFIFA : Etude: Polifique de libéralisafion ef ajusfemenf des marchés agricoles, fnternotional
Food Pof icy Research Instifute, t997
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Tableau 28 : Comparaison des profils des agents collecteurs semi-qrossistes par fégion

Ces opérateurs ont des charges opérationnelles importantes (48% des coûts dans le

Lac Alaotra avec l'essence, les réparations, les sacs, la main d'ceuvre, I'assurance). Le

degré d'intensité en capital de l'activité apparaît à la fois à travers les dépenses en crédit

avec 38% des charges en frais financiers dans le Lac Aloatra où chaque opérateur mobilise

près de 160 millions (21000 euros) pour les achats de paddylriz et à travers le poids des

coûts d'amortissement (39% du Revenu Brut d'Exploitation).

Les agents possédant des décortiqueuses, estimés au nombre de 2300 sur le pays

sont particulièrement nombreux sur les Hauts Plateaux (40%), le Centre-Ouest (27o/o) et le

Nord-Ouest (18o/o). Le niveau de concurrence y a conduit à un équipement plus réduit (voir

investissement dans la table suivante) ainsi qu'au développement de services directs aux
producteurs et aux ménages alors qu'ailleurs les décortiqueurs travaillent davantage pour

fes grossistes tout en achetant du paddy à leur compte (20o/o des volumes). L'investissement

agrégé total de cette activité de transformation est estimé à près de 72 milliards de fmg en

1999. Elle mobilise près de 10,000 travailleurs.

La concentration de ces agents autour des gros périmètres irrigués et des zones de

production et des centres urbains (voir carte ci-après) génère des aires ou pôles de

spécialisation qui contribuent à créer des économies d'agglomération (disponibilité des

services, prix réduit des intrants, facilité d'écoulement, échange d'information, personnel

qualifié) permettant des gains de productivité. Les principaux pôles de concentration de

décortiqueuses sont le Vakinankaratra et lmerina, (Hauts Plateaux) Menabe, Betioky et

Toliara (Centre Ouest), Ambanja (Nord) et Marovoay (Nord-ouest) et les capitales

régionales. On notera par ailleurs la forte concentration d'opérateurs sur les Hauts Plateaux

(a9Yo).

Gollecteurs semigrossistes Nord Nord-

Ouest

Centre

Ouest

Hauts

Plat.

Est Alaotra

Nombre d'agents 867 1 372 429 7 1 7 57 1 300

Quantité moyenne de paddy collecté (Tonnes)
Quantité movenne de riz collecté (Tons)

33,2
3.7

73,4
1 . 4

246,7
79,2

234,2
57,3

6 , 1
53 ,3

169,7
2 ,5

Marge commerciale brute
Revenu brut sur riz (millions fmg) par an
Poids du riz dans I'activité
I nvestissemenUcollecteu r ( m ill ions fmg)
Nombre d'emplovés

25o/o
8,0

35o/o
61,7
4 ,5

10o/o
2,3

4Ao/o
87,7
5,4

17o/o
36,0
100%
37,1
12,6

9o/o
1 7 , 1
50o/o
55,8
2 ,8

9o/o
8,2

25o/o
60,5
1 ,5

9%
3,9

80%
46
2

Source : Enquête collecteurs (153 questionnaires) UPDR -FAO sept.99
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Fiqure 15a : Location des décortiqueuses et rizeries

En termes d'entreprise et de performance, les unités de décorticage les plus

performantes (lac Aloatra) mobilisent en moyenne 5,9 employés. Elles ont des coÛts

financiers élevés (8.7 million frng) liés au crédit à mobiliser pour I'achat du paddy et Ies
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charges opérationnelles comprennent essentiellement pétrole, électricité, réparation et

transport.

Tableau 29 : Comparaison des profils d'entreprises de décorticaqe du riz par région

@ décortiqueurs UPDR -FAo (sepf.99)

Le revenu brut d'exploitation y est de 91 millions fmg (14 000 euros) pour un Chiffre

d'affaires de 357 millions fmg.

La centaine de véritables grossistes en riz commercialisent de 5000 à 10000 tonnes

chacun et sont lourdement équipés en moyens de transport et stockage. Un grossiste

typique du Lac Alaotra qui commercialise 9,000 tonnes de riz génère une marge

commerciale de près de 1.S milliards (8%). Ses coûts s'élèvent à 860 millions Fmg, soit

près de g6 FMG/kg. Ses charges financières constituent 45% du total des charges. Son

revenu net après amortissement dépasse 500 millions de Fmg (76 000 Euros)'

Opérateurs décortiqueurs Nord Nord-
Ouest

Centre
Ouse

Hauts
Plat.

Est Alaotra

Quantité transformée par an (Tonnes)
investissement moyen / agent (millions fmg)
Durée de fonctionnement /jour (heures)
Personnel employé
Revenu Brut / opérateur (millions fmg)
Coût par tonne transformée (fmg/ton) -

516,0
50,8
5,3
3,1

45,9
43 940

392,0
20,0
5,3
3,2
33,3

36 916

429,0
27,5
5,3
3,6
20,4

48 047

554,0
32,1
5,3
3,4
28,0

33 209

212,0
31 ,8
5,3
3,0
13 ,1

56 572

1 104,0
53,5
5,3
5,9
91 ,0

34 730

Oriqine du paddv transformé
o Seruice aux producteurs
o Seruice aux opérateurs
o paddv acheté

360/o
61%
3o/o

43o/o
34o/o
23o/o

64o/o
33%
4o/o

7Oo/o
29o/o
0o/o

98%
2o/o
0o/o

24o/o
54o/o
22o/o

Nb d'opérateurs décortiqueurs 87 427 625 936 45 200

Détaillants en riz Nord Nord-

Ouest

Gentre

Oust

Hauts

Plat.

Est Alaotra

Ventes de riz par an (T)

Investissement par détaillant (000 fmg)

capacité de stockage/(kg)

58,4

1 200

3 046

24,1

619 ,0

1 892,0

28,1

230,0

1 531,0

32,0

3 353,0

2 339,0

39,5

3 458,0

1 983,0

7,8

17 064,0

3 æ3,0

Valeur des ventes (000 fmg)

Marge commerciale (V-AAI;

Marge %

134 595

I 603

60/o

52 579

2 388

5o/o

59 829

4 028

7olo

67 871

4 130

60/o

84 448

4 376

5o/o

17 636

2 937

17o/o

RBE par détaillant (000 fmg) 7 061 1 784 2 880 3 281 3 233 2 454

Nombre d'agents 1 270 4 074 2 208 I 604 4 328 3 354
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En aval les détaillants largement les plus nombreux (23 800) représentent un poids

économique important. lls disposent d'une capacité agrégée de stockage de près de 56 000

tonnes et représentent un investissement privé global de 106 milliards de fmg. Leur revenu

brut sur la vente de riz varie entre 270 et 1070 euros par an.

Ce tissu serré de petites entreprises sur l'ensemble du pays s'illustre par la

multiplicité des profils d'agents et une forte capacité d'adaptation en fonction des régions et

de l'environnement local. ll traduit un secteur privé relativement dynamique malgré le poids

important des contraintes d'acces (état des routes, isolement, segmentation des marchés,

insécurité) et les contraintes sur les services.

L'importance des volumes d'investissements privés malgré la contrainte majeure

d'accès au crédit son coût élevé conduit à considérer que le secteur privé en aval constitue

un facteur clé dans le développement de la filière. Une meilleure organisation des

opérateurs, un crédit moins coûteux, une meilleure infrastructure routière et une application

effective des taxes à I'importation sur le riz (arrêt des exonérations officieuses) sont

considérés par ces partenaires privés comme prioritaires

Pour survivre les agents adoptent des comportements routiniers ou innovateurs. De

nouvelles technologies sont la condition de performances supérieures qui permettent aux

firmes de mieux s'adapter à un environnement changeant. A I'opposé, uf, comportement

routinier peut être la meilleure réponse face à une menace entropique. A l'inverse de celui

des sociétés industrielles, le contexte africain favorise des comportements plus routiniers

qu'innovateurs. Placé en situation de concurrence oligopolistique, voire en monopole,

I'entreprise n'a pas nécessairement la contrainte de nouvelles technologies ou de créer de

nouveaux produits. Elle n'a pas I'obligation de I'accumulation pour se maintenir.

Le cas des petites entreprisesloo illustre I'intérêt de s'appuyer sur des groupes

d'acteurs. Dans ce milieu, particulièrement marqué par I'initiative individuelle et la

concurence, la création d'un regroupement professionnel exige une conscience des enjeux

communs qui ne peut provenir que d'un long cheminement. De la proximité des agents et

des opérations, naissent des relations répétées et privilégiées déterminant une dynamique

collective (FOURCADE, 1991161). La convergence entre dimension locale et petite

dimension des acteurs productifs peut fournir un axe cohérent de politique de

t6o Extrsat d'un trovoil collectif IRD - 6RET de volorisotion des résultots de rechenche et d'expériences de
développernent, moi 2000, contribution Saroh Monniesse AFD
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développement. C'est ainsi que dans le cadre de la filière riz, il s'est développé à

Madagascar quelques syndicats d'opérateurs (rizeries et Grossistes du Lac Alaotra) pour

défendre I'intérêt des opérateurs régionaux au vu des politiques peu cohérentes menés par

le Gouvernement. Ces syndicats ont été impliqués dans la réflexion sur I'avenir de la filière

riz dès l996 lors de I'atelier de Mantasoa regroupant les agences et Ministères techniques,

les représentants de producteurs, d'opérateurs,... Plus récemment entre 2000 et2OO2, ces

entrepreneurs ont participé à plusieurs forums de discussion (ateliers régionaux sur la filière

riz, atelier national, rencontre avec les bailleurs de fonds) et ont contribué à déterminer un

ensemble de mesures prioritaires à prendre pour relancer la filière rizau niveau national.

Selon Job162, pour exercer des effets d'entraînement et d'industrialisation qui

caractérisent un secteur moteur de croissance, uh secteur économique doit présenter cinq

caractéristiques. En premier lieu, ce secteur doit répondre aux besoins de la population

(demande domestique) ; ainsi il s'assure des débouchés tout en améliorant le niveau de vie

des individus. En second lieu, il doit entretenir des relations d'achat et de vente avec les

activités situés en amont et en avat. En troisième lieu, il doit exercer des effets moteurs par

les emplois qu'il offre et les revenus qu'il distribue, les investissements qu'il réalise. Le

quatrième type d'action qu'il doit promouvoir consiste à favoriser et à développer les liens

qu'il entretient avec les différents acteurs économiques du milieu local. Enfin il doit éviter

d,impulser des effets de fuites, Cest-à-dire une trop grande dépendance à l'égard des

importations de biens et services en provenance de l'étranger. Ces critères de réflexion

initialement développés pour un secteur de construction s'appliquent parfaltement au cas de

la filière riz. En effet cette filière dispose d'un potentiel garanti de croissance de la demande

domestiq ue (2.2); elle a généré un réseau très fourni de relations d'achat et de ventes en

amont et en aval au niveau local, régional et national (2.4); elle exerce des effets moteurs

par le volume d' emplois générés et le volume de ménages impliqués, assurant une

distribution élargie de revenus (2.2.il; enfin elle demeure peu dépendante des importations

de biens et services, hormis carburant, intrants et équipement (part d'équipement agricole

importée, décortiqueuses, transport).

rer pggp6ADE, C : Pefifes enfreprises et développemenf local, Edit Esho ,l99L
tét JoB,L; op. ci t .
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Ce second chapitre nous a permis d'analyser la filière riz d'abord dans son ensemble

au niveau méso-économique puis en différenciant les performances micro-économiques des

agents. L'analyse des performances techniques, de la productivité par système de

production et par région a permis de déterminer les revenus spécifiques générés par chaque

système et I'effet de la productivité agricole sur le niveau des salaires selon les régions. On

a ainsi pu situer le degré réel de productivité actuelle de la riziculture malgache en la

comparant avec le Vietnam. Les principaux résultats à retenir sont les suivants.

Le développement de la filière riz présente un très fort potentiel redistributif, étant

donné la structure de sa valeur ajoutée dont 80% profitent directement aux ménages les plus

vulnérables (RBE des riziculteurs et valeur ajoutée affectée aux salaires et à l'entraide), et

son rôle de principal employeur correspondant à un volume de travail généré de242 millions

de jours de travail, soit l'équivalent de plus d'un million d'emplois à plein temps. La

valeur ajoutée économique directe de la filière, estimée à 409 millions d'euros contribue à

hauteur de 12o/o au PIB en termes courants et de 43o/o de la valeur ajoutée du secteur

agricole (estimé à 27o/o du PIB global). En ce sens, les performances de la filière déterminent

de manière significative les performances du secteur agricole.

ll apparaît des effets pervers au niveau d'un marché rizicole affecté à la fois par (i)

une situation de non intégration des marchés domestiques engendrant une forte

segmentation (ii) une libéralisation accélérée et non maîtrisée des marchés extérieurs.

L'analyse de l'interdépendance de trois variables en milieu rural malgache, la

disponibilité en main d'oeuvre, la productivité du travail et le salaire agricole conduit à

montrer comment le phénomène de bas niveau de salaire agricole est lié au manque

d'opportunités de travail et au surplus de maln d'oeuvre disponible en milieu rural qui

contribuent tous deux au maintien d'activités peu rémunératrices. ll en ressort un emploi

possible du niveau du salaire journalier agricole comme indicateur performant (facilité

de collecte, sensibilité) de la dynamique économique locale et du degré de pauvreté

rurale.

Le développement d'activités sous-rémunérés dans les poches de pauvreté

notamment le pilonnage manuel du paddy (équivalent du travall de 180 000 personnes à

plein temps) et la culture du riz tavy génèrent un manque à gagner de près de 500 milliards
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de fmg (rémunération en dessous du coût d'opportunité du travail équivalent au salaire

agricole) qui illustre le manque d'opportunités économiques dans ces zones. Ceci traduit un

comportement alternatif des producteurs pour employer leur travail à défaut de développer

d'une véritable stratégie d'intensification nécessitant un accès facilité au crédit, des

conditions moins risquées de production (irrigation), un accès à I'information et à Ia formation

et de meilleurs accès à la commercialisation, tous ces facteurs étant fortement dépendants

des politiques et investissements publics et donc des capacités d'intervention de I'Etat (voir

seconde partie). Ce diagnostic conduisant à cibler une amélioration de la productivité par la

formation, la diffusion de la technologie et I'emploi intensif de capital public dans des

secteurs concentrant un maximum d'emplois, nous rapproche des modèles de croissance

endogène dans la recherche d'une dynamique interne de croissance et de I'approche néo-

structuraliste qui considère comme indispensable l'intervention de I'Etat en amont des

marchés, c'est à dire au niveau de I'investissement en ressources humaines et en

infrastructures.

Le fonctionnement de la filière aval a également permis d'analyser le poids

économique de ces activités, les relations entre opérateurs et les dynamiques d'organisatlon

et de syndicat d'opérateurs.

Cette analyse de filière a été construite sur une modélisation complexe de comptes

de production exploitation par type d'agent intégrant également les ménages de riziculteurs.

Ces modèles d 'exploitation des riziculteurs constituent la base principale d'analyse

employée dans le chapitre suivant pour analyser tes stratégies des ménages riziculteurs. En

outre le modèle global de la filière sera réemployé dans les chapitres ultérieurs. Tout ceci

montre qu'il est possible d'utiliser une méthodologie d'analyse de filière pour identifier des

politiques sectorielles proactives en matière de réduction de la pauvreté sous condition de

travailler sur une filière largement dominante en termes de poids économique. L'analyse de

filière permet de relier, d'une part, les différents aspects de la pauvreté que sont la

distribution des richesses, I'accès aux ressources productives, la vulnérabilité face à

I'instabilité des marchés agricoles et les positions de dépendance en termes d'accès à

I'information et, d'autre part, la complexité et la diversité de l'économie concrète et le cadre

macro-économique dans lequel sont définies les stratégies de lutte contre la pauvreté.

Selon les critères couramment employés pour déterminer la capacité d'un secteur à

jouer un rôle de moteur de croissance (JOB, 1990), la filière riz est bien placée car elle

dispose d'un potentiel garanti de croissance de la demande domestique; elle a généré un

réseau très fourni de relations d'achat et de ventes en amont et en aval au niveau local,
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régional et national ; elle exerce des effets moteurs par le volume d' emplois générés et le

volume de ménages impliqués, assurant une distribution élargie de revenus ; enfin elle

demeure peu dépendante des importations de biens et services.

Le chapitre suivant gui présente I'analyse micro-économique des ménages

riziculteurs (analyse du segment producteurs de I'analyse de filière), leur accès aux

ressources productives et aux services, nous permettra de mieux analyser les tenants et les

aboutissants des comportements micro-économiques de ces ménages. Ceci nous conduira

à identifier leurs micro stratégies de sécurité alimentaire, de survie en milieu à risque, de

spécialisation ou de diversification des activités économiques en dépassant le cadre des

activités uniquement rizicoles.
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Cnnp[RE lll : SrnnrEctEs pAYSANNES : FAcTEURS
DE PRODUCTION ET GESTION DU RISQUE,
SPECIALISATION ET DIVERSIFICATION

Après une analyse méso-économique de la filière riz dans le chapitre précédent, ce

chapitre se focalise sur une analyse plus fouillée des stratégies paysannes qui dépasse le

cadre de I'activité 1zicole tout en la replaçant dans le contexte des activités économiques du

ménage et d'une véritable stratégie micro-économique. Une stratégie paysanne traduit le

comportement économique d'un agent qui s'ajuste à des contraintes comme la disponibilité

en facteurs de production, la gestion du risque et à des opportunités de milieu ou de

marché qui t'incitent à se spécialiser ou à diversifier ses activités, Les individus et les

groupes combinent des moyens et des fins, évaluent des opportunités, se déterminent en

fonction de leur culture et de leurs attentes, mus par une méta-rationalité où se mêlent le

rationnel et le raisonnable conduisant à des stratégies d'existence au niveau des ménages

(BARTOLI, 1998163). En partant d'une typologie des stratégies paysannes des riziculteurs

malgaches (3.1) qui converge avec les résultats du premier chapitre, ce chapitre analyse

comment ces stratégies traduisent des comportements d'adaptation à un ensemble de

facteurs comme la disponibilité de facteurs de production tene et capital, le niveau de risque

et d'incertitude pesant sur I'activité de production, I'accès à des services et à I'information,

l,appartenance à une organisation et I'accès à des activités économiques extra-agricoles. La

section Z analyse I'incidence du poids des facteurs terre et capital sur le type

d'intensification. La section 3 détermine comment la taille d'exploitation et la relation tenel

travail conditionnent le choix du degré d'intensification puis les revenus. La section 4 analyse

le poids relatif des incertitudes et risques pesant sur I'exploitant agricole et son incidence sur

la stratégie paysanne. La section 5 analyse I'effet de I'accès à I'information et aux services

et tente de cerner tes causes de résistance à I'innovation. La section suivante détermine

I'incidence d'un capital social comme l'appartenance à une organisation paysanne. ll analyse

plus avant la capacité d'adaptation des riziculteurs qui développent des stratégies propres

en fonction de leur disponibilité en facteurs de production. L'analyse factorielle y est

employée à plusieurs reprises (i) pour identifier la proximité d'un panel de variables

qualitatives de comportement ou de caractéristiques de ménages avec les variables

t esg4p lgLr ,H ;  i b id
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quantitatives décrivant davantage les stratégies, (ii) pour caractériser des groupes de

producteurs.

3.1 SrRerEGrEs pAysANNEs cHEz LEs RrzrcuLTEURs

L'aptitude des exploitants à I'intensification et la taille des exploitations, qui jouent un

rôle dans le processus de sortie de pauvreté, conduisent ces exploitants à adopter

différentes stratégies paysannes qui correspondent à une forte variabilité de situation et de

degré de spécialisation. Aux deux extrêmes, on trouve le Lac Alaotra, avec un revenu

monétaire annuel de 681 euros et des ventes de riz représentant 66% du revenu total des

ménages des riziculteurs, et la région de I'Est avec un revenu monétaire de 155 euros dont

6% issu de ventes de riz.

Tableau 31 : Constitution du revenu annuel des ménaqes de riziculteurs

Les riziculteurs malgaches dans une forte majorité sont amenés à cultiver le riz sur

des surfaces très réduites et en complément d'autres cultures. ll existe très peu d'exploitants

monoproducteurs de riz à Madagascar, même sur périmètres irrigués et excepté dans

certaines zones très concentrées comme le lac Alaotra, comme on peut le rencontrer dans

certains pays d'Asie et d 'Afrique.

En partant des modèles d'exploitation dominants à Madagascar, on a différencié en

fonction des spécificités agro-climatiques régionales, un total de 18 modèles d'exploitation

rizicoles à raison de deux à quatre modèles d'exploitation pour chacune des six régions

rizicoles principales. Chaque modèle d'exploitation représente une frange des ménages

riziculteurs. Le modèle le plus marginal en termes de poids démographique représente

moins de 6000 ménages (avec double riziculture aquatique dans Ie Nord Ouest) tandis que

le modèle dominant avec simple riziculture aquatique (deuxième saison) dans les hauts

,Nord N-0uest l 'C,-0uest H. Plateaux :Est ',L:Alaotra

Revenu moven (000 Fmq) 1.691 1.715 1.821 3.001 1.010 4.471
Ventes riz (000 Fmq) 174 450 662 M7 67 2.959

Ventes riz I revenu (%) 10,30/o 26.3o/o 36.4% 14,9o/o 6,6% 66,20/o

Ventes autres produits aqri. 54.3To 36,70/o 33,40/o 31,70/o 40,20/o 11,20/o
Autres sources de revenus 35,4Yo 37.00/o 30,20/o 53.4',/o 53,20/o 22,6To

Source : enquête UPDR/FAO 99
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Plateaux illustre la situation de 450 000 ménages. Les caractéristiques et les performances

de ces modèles d'exploitations sont présentés dans le tableau qui suit.

ll n'y a que 5 des 18 modèles d'exploitation, où la surface moyenne par exploitation

dépasse un hectare, soit près de 22o/o des producteurs. A I'autre extrême, 59% des

exploitations travaillent avec moins de 0,7 Ha dans une situation de << quasi- maraîchage

rizicole > (8 modèles d'exploitation avec une moyenne de moins de 0,7 ha de superficie en

rilexploitation). Le travail d'enquête distingue 18 modèles d'exploitation dans I'ensemble de

Madagascar (tableau suivant).

Ces 18 modèles d'exploitation ont été comparés sur une approche empirique de

confrontation de plusieurs caractéristiques concernant la surface rizicole, le rendement et la

productivité (expression d'un niveau de performance) dans I'activité, I'importance des ventes

de riz et du revenu fourni par I'activité riz dans I'exploitation (expression d'un degré de

spécialisation du riziculteurs), I'importance des revenus hors riz. En s'inspirant des

conclusions du chapitre 1 qui proposent une pré typologie distinguant micro-producteurs en

situat6n précaire, ménages de producteurs spécialisés en riz et ménages ayant davantage

diversifié leurs activités (diversification agricole et extra-agricole), ces 18 modèles

d'exploitation ont été regroupés en trois groupes de riziculteurs aux logiques stratégiques

différentes.

On a d'abord les micro-producteurs avec stratégie rizicole de subsistance

disposant de moyens et de conditions de production très lirnitées (foncier, capital, accès au

marché, équipement, travail). La taille moyenne de leur exploitation rizicole ne dépasse pas

t ha et ils produisent avec des rendements très bas (0,8 et 1,1 tonne de paddy/hatto), ce qui

ne leur permet pas de couvrir leur besoin de consommation.

pour subsister, ces micro-producteurs diversifient suffisamment leurs cultures

(cultures de rente, mais, manioc...) afin de pouvoir soit disposer d'aliments de substitution

au riz soit tirer des ressources monétaires à partir de la vente de ces autres produits pour

financer I'achat de riz de complément. On rencontre ces exploitants dans le Nord et dans

I'Est. Ainsi en moyenne, les exploitationsl6s en situation de micro-stratégie rizicole

tôa ùescendont jusgue 0,3 t pour le o tovy > exclusif de lo région de I'Est.
165 lÂodèles micro-producteurs en strqtégie de subsitonce: ÂÀodèle d'exploit. Nol Nord,riz oguotique+

riz tovy, Modèle d'exploit. NoZ Nord,riz oquotigue + riz tonety, Modèle d'exploit. N"14 Est,Tovy exclusif,

l/todèle d'exploit. No15 Est,Simple riziculture oguotigue + riz tovy, Modèle d'exploit. No16 Est,Simple

rizculture oquotigue.
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d'autosuffisance (potentiel limité d'expansion) produisent 816 kg de paddy avec une surface

limitée (0,66 ha). lls vendent moins de 150 kg de paddy et présentent un solde ventes -

achats de riz très négatif de -374 000 fmg en moyenne. Avec seulement 1,52 millions de

fmg par ménage par an (209 000 fmg/mois), leur produit brut (riz, autres produits agricoles,

élevage, pêche, artisanat, salaires) est de 42o/o plus bas que le produit moyen national de

l'ensemble des riziculteurs (2,6 millions fmg/an selon I'enquête 99 FAO-UPDR). Cinq

modèles d'exploitation du Nord et de I'Est correspondent à cette catégorie. Ces cinq

systèmes de micro-producteurs regroupent 591 000 exploitants rizicoles (34% des

producteurs) et couvrent4S2 000 tonnes de paddy, soit 17o/o de la production brute de paddy

avec un rendement moyen de 1,24 tonnes /ha. lls représentent 388 500 ha de surface

rizicole cultivée. Avec valorisation de I'autoconsommation, leur revenu brut économique issu

du riz est de 461 000 fmg. L'activité riz qui assure un minimum disponible y constitue

l'équivalent d'une assurance de sécurité alimentaire dans une stratégie de gestion des

risques.

Le second regroupement correspond aux producteurs de rente polyvalents avec

stratégie d'autosuffisance en riz disposant d'alternatives de cultures de rente et de

revenus, cê qui les écarte d'une stratégie d'expansion des activités rizicoles, tout en

cherchant à maintenir un certain degré d'autosuffisance en riz. lls produisent suffisamment

pour couvrir leur besoin de consommation propre tout en dégageant une partie pour la vente.

Leur solde < ventes-achats > de riz est généralement positif, (1 15.000 Fmg en moyenne). La

plupart diversifient leurs cultures et en tirent des revenus qui permettent de compléter ceux

générés par le riz. On les rencontre essentiellement dans le Centre-Ouest (simple riziculture)

et les Hauts Ptateaux. Pris ensernble, ces six modèles d'exploitationloG (voir tableau 31a)

présentent un produit moyen par ménage de 3,27 millions de fmg qui est très diversifié

(cultures de rente et élevage) où le riz reste marginal (5- 20o/o des revenus). lls maintiennent

une production de paddy de 1,77 Tonnes par exploitation en moyenne (1 ,2-,1,9 Tonnes),

malgré des surfaces réduites (0,72 ha de riz par exploitation) exploités au maximum. lls

réalisent ainsi un rendement moyen performant de 2,4 tonnes/ha qui s'explique par le poids

important des hauts plateaux dans le groupe (57o/o des rizlculteurs) dont les performances en

intensif sont très bonnes. lls ont un solde vente - achats de riz positif de 1 15 000 fmg et un

RBE économique riz (avec valorisation de I'autoconsommation) de 649 000 fmg.

166 lrtodèles outo-suffisonts diversifiés en polyculture: Modèle d'exploit. No3 Nord,Double riziculture
oquatique, Modèle d'exploit. N"5 NO,Simple riziculture azoro + morsîch., Modèle d'exploit. No7 Co,Simple
rizicufture oguatique, Modèle d'exploit. No9 Co,Simple riziculture oguotigue + riz pluviol, Modèle d'exploit.
N"11 HP,Simple niziculture oquotigue (?ème soison), Modèle d'exploit. No13 HP,Simple Riziculture oguotigue
* r iz pluviol.
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Ces systèmes de polyculture relativement performants en termes de revenus

présentent une stratégie privilégiant la gestion du rlsque en diversifiant les sources de

revenus, vu le caractère très aléatoire de I'ensemble des cultures de rente possibles. Ces

modèles d'exploitation pourraient justifier une stratégie spécifique d'appui. lls représentent

près de 737 000 producteurs (3To) et un volume de production brute de riz de 1,3 millions

de tonnes (47o/o de la production) développé sur 534 000 Ha (37o/o des surfaces).

Fiqure 16 : Reorésentation Wpolooioue des trois oroupes d'exploitations rizicoles

3,0

2,5

2,0

1 ,5

1 ,0

0,5

-0,5

-1 ,0

tr Prod.paddy

I Surface rtz
(Ha)

tr Solde Achats
ventes
(mil l .Fmg)

rRBE Riz (mil l .
Fmg)

stratégie de
subsitance

Modèles auto-

diversifiés en
polyculture

Enfin le troisième groupe correspond aux producteurs semi-spécialisés riz et

positionnés sur la vente de riz disposant d'un potentiel technico-économique

d'intensi1cation ou d'expansion (moyens de production, marché, organisation, terres, taille

d'exploitation). lls se caractérisent par une taille moyenne d'exploitation de 1,34 ha (variant

entre 0,7 et 2 ha). lls disposent d'un niveau d'équipement supérieur. Produisant entre 1,9 et

S,S tonnes167, ils peuvent satisfaire leur besoin de consommation tout en vendant une

proportion non négligeable de la récolte. Cependant, ne diversifiant que très peu leurs

cuftures, ils sont tributaires de leur production rizicole avec un rendement moyen de

seulement 1,g tonnes/ha (fort potentiel de croissance). On peut ainsi distinguer dans ce

167 Pour lo double riziculture oquotique de lsrégton Centre-Ouest

Page 131



groupe sept modèles d'exploitationlos plus performants, avec un solde très positif ventes -

achats de riz (moyenne de 1,3 million de fmg). lls produisent en moyenne 2500 kg de

paddy de production. Le RBE économique riz (autoconsommation valorisée) y est de plus

de 1,5 mill ions de fmg. Gagnant en moyenne 3,2 mill ions de fmg par exploitation, ces

producteurs se situent un peu au dessus du produit brut moyen traduisant une bonne

performance économique. ll s'agit des modèles d'exploitation du Lac Alaotra, ainsi que de

quelques modèles du Centre Ouest , des Hauts plateaux et du Nord Ouest.

Tableau 31a : Caractéristiques des différents tvpes de riziculteurs

source : enquête FAOIUPDR 99

Ces modèles d'exploitation plus spécialisés et plus dépendants en matière de

production rizicole concernent plus de 392 000 producteurs (23To des producteurs) qui

assurent une production de près de 994 000 tonnes de paddy (36% de la production) sur

527 000 ha de surface rizicole (36%). En termes de productivité du travail, on note un

volume de paddy par jour de travail trois fois supérieur chez les producteurs semi-spécialisés

en riz qui gagnent aussi 4 fois plus par jour de travail familial que les micro-producteurs 16e.

En d'autres termes la spécialisation rapporte tandis que la gestion du risque (maintien d'une

autoconsommation chez les micro-producteurs) est corrélée à une moindre productivité du

travail. Les riziculteurs en situation de subsistance, malgré les autres activités agricoles ou

non agricoles pratiquées, ont un revenu global deux fois inférieur aux autres catégories.

168 i odèles oyec sçÉculation riz dominonte: Modèle d'exploit. No4 NO,Simple riziculture crzo?a sur bos
fond, Modèle d'exploit. No6 NO,Double riziculture oquotigue, Modèle d'exploit. NoB CO,Double riziculture
oguotique , Modèle d'exploit. N"10 CO,Double riziculture cguatigue + simple oguotigue + riz pluvial, Modèle
d'exploil. No12 HP,Simple riziculture oguotigue (Zème soison) + cult. confre soison, Modèle d'exploit. No17
LA,Simple riziculture oguatigue, Modèle d'exploit. No18 LA,Simple riziculture oquatigue + riz taney.
r6e ;"s riziculteurs les plus perfornonts bénéficient donc égolement d'un prix meilleur pour leurs pnoduits.
Il est vroisembloble gue lo roison principole en est lo vente d'une plus gronde proportion du produit sous
forme de riz tronsfonmé. Les conditions de lo commerciolisotion (proximité du morché...) jouent égolement
un rôle.

'F1odûôtèùrsr de: rénte
oolwalents

,Producteurs semi-
soécialisés vente riz

Nombre d'exnloitations (000) 591 737 393
Suoerficie rizicole par exploitation (ha) 0.66 0,72 1,34
Rendement moven (t/ha) 1,2 2,4 1 ,9
Production de paddv / ménaqe (ks) 816 1.771 2.530
Productivité du travail ftq / iour) 5,7 10,5 17.1
RBE économique (000 Fmq) 539 649 1.528
RBE rizliour de travailfam. (Fmq) 4.900 8,400 20.000
Rev. annuel total ménage (000 Fmg) 1.520 3.272 3.150
Solde vente - achat de riz (000 Fmq) - 374 +  115 + 1.341
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Selon TchayanovlTo de l'Ecole néo populiste sur l'économie paysanne, I'exploitation

paysanne si elle est insuffisamment pourvue en terre, sera contrainte à cette intensification

(de I'utilisation de la main d'æuvre familiale MOF disponible) supplémentaire pour pouvoir

couvrir les besoins de la famille ; elle augmentera son revenu annuel global au prix d'une

diminution du revenu par unité de travail (règle de Tchayanov). ll y a ainsi un processus

d'ajustement de I'intensité du travail pour assurer les besoins du groupe.

ll ressort clairement une dichotomie entre des stratégies privilégiant la productivité du

travail et des stratégies privilégiant le rendement rizicole. Selon les cas, ce sont soit le

facteur tene soit le facteur travail qui sont les plus abondants. Ainsi les modèles

d'exploitation les plus performants en termes de productivité du travail, de revenu total des

ménages et de revenu d'exploitation (Région du Lac Alaotra et Centre Ouest) disposent de

surfaces plus importantes et cumulent les avantages quantitatifs (surface rizicole, ventes

totales en riz, % de ventes de riz par rapport à la production). lls divergent des modèles

d'exploitation les meilleurs en termes de rendements (Hauts Plateaux) qui présentent des

surfaces réduites. Ces derniers maximisent le revenu brut d'exploitation économique par

hectare (intégrant I'autoconsommation) qui est très conélé au rendement, avec des charges

plus importantes par ha. Enfin à I'opposé, c'est dans les modèles d'exploitation cumulant les

plus bas rendements, les plus bas volumes de production en riz, le moins d'investissement

et les plus bas revenus ainsi que les plus forts pourcentages d'achat de riz que la situation

semble la plus précaire (Nord, Est).

rzo nçp1tryANov, A : Lbrganisafion de léconomie paysanne , Lère édition Moscou t9?4, Poris, 1990
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Pour consolider ces premières conclusions, nous avons réalisé une analyse

factorielle portant sur les 1208 exploitations rizicoles pour caractériser les stratégies

paysannes. Les résultats bruts sont fournis en annexe 5 [5.1 AFCM stratégies paysannes

avec large panel sur 12OB riziculteurs).

Lorsque I'on doit traiter des tableaux complexes de données, réunissant des

ensembles de variables nombreuses et souvent de typologies diverses (analyses multi

variées), les méthodes de la statistique uni- ou bivariée ne conviennent plus. Une nouvelle

approche du traitement et de I'interprétation doit être envisagée. Les analyses factorielles

trouvent tout leur intérêt pour la compréhension des tableaux de grandes dimensions

(plusieurs dizaines ou centaines de lignes et de colonnes) que Ies traitements statistiques

classiques ne peuvent interpréter de façon globale. L'analyse factorielle constitue ainsi une

technique de réduction des données très souvent employée en matière de recherche

empirique dans les sciences sociales avec pour objectif de synthétiser I'information

disponible de manière à permettre au chercheur de comprendre les relations empiriques

entre les variables étudiées.

Dans ce processus, I'analyse factorielle se base sur I'hypothèse que les variables

observées constituent des combinaisons tinéaires de plusieurs dimensions communes,

connues comme "facteurs". L'analyse factorielle a pour but de résumer de grands ensembles

de données. euand on dispose par exemple de 1000 individus décrits par 30 variables, la

situation de chaque individu s'exprime sur 30 dimensions qu'il est impossible d'interpréter'

Si cette même information peut être synthétisée pour s'exprimer à travers quelques variables

agrégées ou de synthèse, I'analyse est facilitée. Ainsi I'analyse factorielle synthétise les

données en construisant un nombre limité de variables nouvelles appelés facteurs. Chaque

facteur correspond à un vecteur propre. La présentation alternative d'une analyse factorielle

dans I'espace des variables est la suivante : disposant d'un ensemble de m variables,

l,analyse factorielle construit une variable synthétique résumant le mieux possible ces m

variables , Cest à dire une variable synthétique la mieux liée linéairement possible aux m

variables (CASIN, 1ggg171). L'interprétation des variables synthétiques "facteurs" se fait à

partir des coefficients de corrélation entre les variables de départ et les facteurs. L'analyse

factorielle à correspondances multiples est une analyse factorielle réalisée à partir de

variables à modalités. Les variables quantitatives peuvent être transformées par

r71 CAS1N , ph ; Anatyse des données ef des panels de données, Collection Perspectives Morketing, De Boeck

Université, 1999
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segmentation de la variable en classes (exemple : valeur 0-10= 1, valeur 1 1-50= 2,

valeur>50=3).

Une Analyse Factorielle à Correspondances Multiples (AFCM) permet ainsi de

conforter des hypothèses de travail, de formaliser les caractéristiques d'un groupe d'acteurs

(individus), de déterminer une base typologique des individus, d'identifier des convergences

entre variables (degré d'éducation et profil de revenus). L'analyse factorielle peut ainsi être

employée comme outil d'analyse permettant de dégrossir une base de données avant

d'entamer des analyses plus fines à caractère économétrique. Néanmoins la qualité des

données disponibles est primordiale et limite le degré d'approfondissement de toute analyse

quantitative.

Selon Dogan'7z, I'analyse quantitative en science politique a des limiteslT3 ; < la

trappe de la quantification excessive apparaît quand on se trouve devant un décalage entre

la fiabilité des statistiques et le raffinement méthodologique". C'est pourquoi ce travail a été

réalisé sur une base de données préalablement nettoyée de toute incohérence liée à la

saisie avec des contrôles croisés entre variables et la suppression de toutes les valeurs

extrêmes i nexpl icab les.

Cette analyse factorielle en correspondances multiples (AFCM) a été réalisée avec

un farge panel de variables : 25 variables qualitatives de modalités comprenant la zone (6

régions labellisés de z1 à z6 sur le graphe qui suit), le type de modèle d'exploitation (18

modèles labellisés de s1 à s18 apparaissant sur les graphes), la part de revenu du ménage

issu de la vente de riz (5 modalités correspondant à des fourchettes de pourcentage : - de

1}o/o, 10-30% ... + de 75o/o), celle provenant d'autres productions agricoles, celle issue de

l'élevage, l'âge du chef d'exploitation (a1 à aO), le niveau d'instruction (ni1 à ni5), la

participation aux travaux agricoles (pt1 à pt4), les activités hors exploitation (ahe1=oui,

ahe2), élevages pratiqués (prc1, co1, bovl ...), stock de paddy (sp1 ou sp2), réception de

redevances (rv1 , rvz), part de revenu issu du riz (vr1 à vrS), d'autres produits agricoles (pa1

à paS), de l'élevage (el1 à el3), du salariat agricole (sal1 à sal5), de commerce (com1 à

com4), poids des dépenses alimentaires (ali1 à ali4), dépenses en santé en éducation (se1 à

se4), relation avec les opérateurs de la filière (ro1 ou ro2), membre d'une association (ass1

ou ass2), contact avec vulgarisateurs (vul1, vul2), problèmes d'eau (eab1, eab2), ...). Elle

comprenait par ailleurs 3 variables quantitatives continues placées en variables illustratives :

"'DOGAN M; L'anolyse quontitotiveenscience politigue. Us et obus, in Revue infernafionale de politique
comparée , t994
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le rendement global de riz / ha des exploitations (rdm) , leur production en riz (paddy), leur

superficie rizicole (sri).

Cette analyse permet de positionner les modèles d'exploitation rizicoles par rapport à

différentes variables qui les caractérisent et de distinguer les groupes de modèles

d'exploitation proposés auparavant (micro-producteurs vulnérables, producteurs semi-

spécialisés en riz, producteurs de rente polyvalents).

Figure 17: AFCM stratéqies paysannes: oraphique æ(e 1 'Axe 2

est Producteurs semi-
spécialisés en riz

hab. wlgarisation et recePtion

messages

Ovins-caprins

prim. Elev bovin Pas d'activ. hors expl'

s1
Micro-producteurs

vulnérables

Deo. Alim. élevées

S15 \ -/ probtème

Hauts Plat.
s13

Producteurs
Sans vulqarisation

S1t de rente
polyvalents

?Jl-500a rav 
opérateurs

filière

g 
Sg 

Gentre

Variable éducation

Variable ventes de riz

Délimitation du groupe de producteurs semi'spécialisés en riz

Délimitatlon du groupe des micro'producteurs vulnérales

Svstàmes de productlon rlzicoless1 - s18

L'axe principal (Axe 1) s'identifie à un axe illustrant le degré de spécialisation et le

173 pqrmi les controintes courontes en onolyse quontitotive, sont cités..." lo dinension limitée des

échontif fonnoges, le gavogede l'ordinoteur, le caroctère réducteur des anolyses factorielles...D.
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niveau de productivité ; il présente plusieurs fortes corrélations avec les modèles

d'exploitation les plus performants du Lac Alaotra, la variable région, le plus fort niveau de

revenu issu du riz (+ de 75o/o), la relation avec les opérateurs de la filière. ll est corrélé

négativernent avec les ménages pratiquant le commerce et les activités extra-agricoles. ll a

par ailleurs corrélé positivement avec les variables quantitatives déterminantes suivantes, la

production en paddy, le rendement et la surface rizicole.

L'axe 2 illustre le degré d'ignorance avec une forte conélation négative avec le

niveau d'instruction, ainsi que I'absence de lien avec une organisation, avec les

vulgarisateurs ou les opérateurs de filière . ll est très proche des riziculteurs ayant le plus fort

pourcentage de revenu issu d'autres produits agricoles que le riz, c'est à dire des moins

dépendants de la filière riz à savoir ceux de la région Nord et Nord Ouest. L'expression des

variables à modalité présentée sur le graphe précédent permet de positionner les régions et

les modèles d'exploitation par rapport aux différentes variables caractérisant la situation des

ménages, leur profil d'exploitation. Les trois ensembles de modèles d'exploitation

précédemment identifiés sont délimités comme trois espaces distincts sur le graphe.

Dans I'espace qui caractérise les producteurs semi-spécialisés en rlz, on dispose d'un

ensemble de points névralgiques comme le stockage de riz, I'accès à la vulgarisation, la part

élevé du revenu dépendant des ventes de riz, la relation avec les opérateurs aval de la

filière, des activités complémentaires à la riziculture comme l'élevage porcin employant le

son du riz, l'absence de problème de maîtrise d'eau. On retrouve par ailleurs une forte

implication des riziculteurs dans l'activité d'élevage qui contribue à réduire toute implication

dans I'extra-agricole. A l'opposé dans I'espace qui regroupe les micro-producteurs

vulnérables et concerne particulièrement I'Est et le Nord, les dépenses alimentaires sont

élevées et représentent une part importante des revenus ; ce revenu dépend forternent des

salaires agricoles ; les ventes de riz sont proches de zéro ; le niveau d'éducation des chefs

de ménage est plus bas. Cette analyse factorielle en composantes multiples nous confirme

ainsi la typologie proposée, en termes de différenciation effective et graphique des

situations des modèles d'exploitation. ll s'agit désormais d'analyser de façon plus spécifique

le degré d'emploi des facteurs terre et travail dans les modèles d'exploitation dans la section

suivante.
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3.2 II.IcIoerucE DU PoIDs RELATIF DES FAGTEURS TERRE ET CAPITAL

SUR LA STRATEGIE D'INTENSIFICATION

En termes économiques, la production agricole résulte de I'application sur une

certaine surface de certaines quantités de travail et de capital. Ce capital peut être "fixe"

(équipement:bæufs de labour, matériel de culture, charrettes,... aménagements de surface,

terrasses,...) ou "variable" (intrants dépensés sur I'année : engrais, produits phytosanitaires,

herbicides, fumier, ...). L'efficacité d'un processus de production s'évalue par la productivité

des différents facteurs de production, productivité de la terre et du travail principalement. Un

même volume peut être obtenu par différentes combinaisons des facteurs de production.

(LAVIGNE DELVILLE, 1 998174)

Analysant les déterminants de la productivité en agriculture, Deybe et Ribier17s

discutent les performances comparées des exploitations en fonction de leur structure

(surface par actif). Globalement la productivité par unité de surface et la productivité par

personne sont en relation inverse, les exploitatlons disposant de surface par personne

comparativement importante ayant une meilleure productivité par actif.

Ces résultats confirment que c'est bien la surface par personne qui détermine le

niveau de revenu des exploitations et que les stratégies comparativement extensives sont

plus rentables de ce point de vue. La relation change cependant dans les modèles

d,exploitation utilisant des intrants ; la capacité de financement y devient discriminante et les

exploitations qui ont la meilleure productivité par unité de surface et par actif sont celles

cultivant des surfaces "moyennes" par personne tout en utilisant des intrants.

Les termes ',intensif' et "extensif' décrivent la place de la terre dans la combinaison

des facteurs de production : un itinéraire technique sera dit "intensif en travail" ou "intensif en

capital', si les quantités de ce facteur investies par hectare sont comparativement élevées.

Levi et HavindentTu rappellent les différentes formes que peut prendre la formation du

capital en agriculture. lls définissent celle ci comme I'accumulation de capital physique,

c,est à dire de biens durables de production qui ne disparaissent pas dans un cycle de

production (annuel en agriculture). ll s'agit des aménagements apportés au foncier (tenasse,

174 LAVTGNE DELVILLE P; Ort. Cit.
rr5 DEyBE, D, RIB1ER, D : Performonces économigues des ogricultures subsohoriennes, in, LAWGNE

DELVILLE, p, (ed.), Quelles politiques foncières pour l'Afrique rurale?, Publicofion Kortholo , 1998
176 LEVI , J et HAWNDEN, M: Economics of African Agricufture, Longmon , 198?

Page 139



drainage, irrigation), des animaux et cheptel servant à produire des biens (lait, viande, cuir,

combustible, engrais) ou à rendre des services (culture attelée, transport), des plantations

pérennes, des bâtiments et greniers, des outlls et machines. lls insistent sur le fait que si

l'accumulation du capital passe parfois par I'achat de biens produits par d'autres agriculteurs

ou par I'industrie, elle résulte plus souvent, dans les agricultures peu rellées au marché, de la

mobilisation des forces de travail pendant la morte-saison.

Dans le tableau 33 ci-après, on emploie une approche de fonction de production simple dans

laquelle la quantité de valeur ajoutée générée est comparée au volume de travail et de

dépenses hors travail (capital consommé+ consommations intermédiaires hors travail)

mobilisé. L'analyse est ramenée par ha pour intégrer le facteur terre et permettre la

comparaison entre modèles d'exploitation. Le facteur < dépenses hors travail >r est un cumul

des consommations intermédiaires par ha et du capital mobilisé (valeur d'amortissement

annuel ramené à I'hectare). La valeur du facteur travail est estimée à partir du salaire

agricole de base (repas des travailleurs compris) multiplié par le nombre de jours de travail

par ha.

Le poids relatif du facteur < dépenses hors travail > est exprimé en o/o de cette valeur

cumulée des facteurs mobilisés (ratio dépenses hors travail). Le degré d'intensification

exprimé par le montant des facteurs de productionlTT mobilisés par ha varie de 590.000 à

1.970.000 Fmg/ha (US$ 85-290 /ha). Les Hauts Plateaux présentent de loin le plus fort

degré d'intensification loin devant les autres régions (1,6-2,0 millions Fmg/ha) ; ils

connaissent aussi les meilleurs rendements moyens par ha de riz cultivé (2.600-3400 kg/ha

de paddy). Le facteur (( dépenses hors travail > par ha sur le Lac Alaotra (330-380 000

Fmg/ha soit 43-49% des coûts) qui est parmi les plus élevés en valeur brute après les Hauts

Plateaux demeure très faible dans l'absolu.

'n Lo port de
l'entretien des
AUE.

copitof invesfi en motière d'infrastructure irctguée n'est
réseoux irrigués est portiellement comptobilisé dons les

pos complobilisée ; néonmoins
porticipotions fonfoitoires des
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On note à l'opposé que l'intensité en .main d'æuvre par ha sur le Lac Aloatra est

parmi les plus basses. En clair I'irrigation permet un bon retour sur les intrants et une

minimisation des coûts de travail. Le Lac Alaotra présente ainsi une situation d'intensification

relativement basse en termes de coûts des facteurs mobilisés. Ced illustre une stratégie

paysanne de mise à profit de l'infrastructure iniguée pour obtenir des résultats corrects tout

en minimisant le coût des facteurs de production en travail. On est donc loin d'une

exploitation optimale de I'investissement. Une évaluation ex post de la rentabilité de

I'investissement irrigué fournirait des taux internes de rentabilité très en retrait des

prévisions des bailleurs.

Dans le tableau 33, on notera sur les modèles d'exploitation les moins performants

en termes de rendement par ha (rdt < 1.200 kg/ha), des ratios de capital de 4,60/o à 20o/o

(35.000-1 18.000 Fmg/ha) ; alors que pour les meilleurs rendements (> 2.300 kg/ha), les

ratios de facteur < dépenses hors travail > varient de 29o/o à 49% (327.000 à 625.000

Frng/ha).

Sur les neuf modèles d'exploitation où le niveau de capital dépensé par ha est le plus

bas (entre 35.000 et 132.000 Fmg/ha) spécifiquement dans le Nord, le Nord Ouest et I'Est,

sept présentent les plus bas rendements moyens enregistrés. Si on divise les modèles

d'exploitation en deux classes selon le niveau du facteur capital par ha on a les résultats

suivants :

Tableau 34 : Répartition des modèles d'exploitation en deux catéqories d'emoloi du facteur ( dépenses hors
travail n

Valeur moyenne
< dépenses hors

travail > /ha

Valeur
moyenne
travail/ha

Rdt moyen
(ks/ha)

Catégorie minimisant le facteur capital (Est,
No. N-O)

96 102 749 226 1 261

Catésorie supérieure (Lac Al, C-O, Hts Pl.) 388 857 736 774 2 371
Source: BOCKEL, DABAT, ?OQdao

A un niveau identique de dépenses du facteur travail (740-750.000 Fmg/ha), le

volume du facteur (( dépenses hors travail > varie selon un ratio de 1 à 4, tandis que les

rendements doublent quasiment. Ceci correspond à un rendement additionnel de 380 kg de

paddy par tranche de 100 000 fmg de < dépenses hors travail > additionnelles, on peut en

déduire un retour sur dépenses hors travail de l'ordre de 300% (avec un prix du paddy de

800Fmg/kg). Ceci met I'accent sur la relation entre I'utilisation d'équipements et de

tso BocKEL, L, DABAT, â H ; op. cit.
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consommations intermédiaires (engrais, pesticides, location de tracteur, traitements) hors

travail et le niveau de rendement et soutève le problème du déficit de trésorerie et de crédit

chez les exploitants. Selon ces résultats, la résolution de la contrainte de disponibilité de

trésorerie et de crédit peut générer un impact déterminant en termes d'intensification.

3.3 TruLLE D'EXPLO|TAT|ON, INTENSIFIGATION ET REVENUS

Comme I'ont souligné Deybe et Ribierttt, la productivité par unité de surface et la

productivité par personne sont en relation inverse. Ainsi les exploitations disposant de

surface par personne comparativement importante disposent d'une meilleure productivité

par actif. Ainsi les exploitations rizicoles du Lac Alaotra (les mieux dotées en terre)

obtiennent une rémunération par jour de travail environ 2,5 fois supérieure à celles des

hauts plateaux. La rémunération spécifique du travail familial sur le riz y est ainsi 34 fois

supérieure avec 31-35000 fmg/ jour au Lac Alaotra contre 7-10 000 fmg/jour de travail

familial sur les Hauts plateaux. L'utilisation ptus intensive de main d'oeuvre des exploitations

les moins bien dotées en tene a comme conséquence une moindre productivité moyenne du

travail. La productivité marginale du travail est clairement décroissante en agriculture :

chaque journée supplémentaire passée sur une parcelle donnée apporte une production

supplémentaire de plus en plus faible. On voit ainsi dans le graphe suivant comment évolue

ta productivité du travail en paddy selon le ratio de surface rizicole par actif.

on voit ainsi dans le graphe ci-après (figure 1g) comment des surfaces

réduites et des conditions difficiles conduisent à une productivité des plus basses sur la Côte

Est. A l,opposé le Lac Alaotra permet de multiplier par 5-6 la productivité du travail. Entre les

deux situations extrêmes que présente la région Est (riz marginal produit dans des

conditions difficiles) et le Lac Alaotra (lourde infrastructure irriguée, zone à fort potentiel),

l,ensemble des régions s'échelonne sur un axe significatif de croissance de la productivité en

fonction du ratio surface par actif ; il apparaît ainsi que la productivité du travail rizicole

augmente de b kg de paddy/ jour de travail, chaque fois qu'on augmente de 0,1 ha le ratio de

surface par actif. Si I'on exclut ces deux extrêmes, cette productivité augmente de 2,5 kg de

paddy / jour de travail par dixième d'hectare additionnel de surface par actif

A Madagascar, Banettlst ql SSO; constate également que la relation inverse entre

productivité de la terre et ratio terre/actif est un peu moins prononcée dans le cas du riz que

dans le cas de la production agrégée. Ces éléments montrent que la plus grande productivité
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des exploitations les moins bien dotées relativement en terre peut certes être partiellement

attribuée à une modiflcation du poids relatif de chaque activité productive, mais que cette

explication est insuffisante à elle seule. Ainsi les exploitations disposant de moins de terre

par actif tendent à réduire leur implication sur l'activité rizicole au profit d'autres activités

productives plus lucratives sur des faibles surfaces.

Figure 18 : Evolution de la productivité du travail selon le ratio de surface rizicole/ actif

Source : données étude filière riz, Madagascar 1999

Une autre façon d'analyser la rentabilité des modèles d'exploitation consiste à établir

des ratios valeur de la production/valeur des facteurs consommés. ll convient de diviser la

valeur de la production par la valeur des facteurs (coût du travail salarié, familial et coût des

consommations intermédiaires hors travail et coût des amortissements) pour établir un taux

de rendement de I'activité qui permette d'analyser I'allocation des facteurs de production. Ce

"ratio brut de rentabilité " de l'activité est fourni dans le tableau 33. L'effet taille d'exploltation

exprime un différentiel positif ou négatif de surface (%) par rapport à la moyenne nationale

de surface de riz cultivé par exploitation rizicole au niveau national (0,84 ha). Dans les

systèmes se caractérisant par des exploitations relativement petites, il y a les systèmes à

dominante < taUy D avec des ratios de rentabilité négatifs (coût économique des facteurs

supérieur à la valeur de la production) et les autres "petites exploitations" dont le ratio de

rentabilité se situe entre 78 et 95Vo. Sur ces demières la valorisation par jour de travail y

varie de 4.900 à 9.350 Fmg/ jour. C'est aussi dans cette catégorie que se trouvent les deux

Evolution de la oroductivité du travail selon le ratio de surtacc /actif

0,10 0,n 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80

Ratlo surfacelac,tlf (ha)

182 BARRETT, c; ort. cit
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modèles d'exploitation les plus performants en termes de rendements par ha (3,2 - 3,4 Uha

cultivé) avec un niveau élevé de travan e94-297 homme- jours /ha) conjugué avec le plus

fort niveau de dépenses en capital (0,6 millions de Fmg par ha). lls valorisent la journée de

travail entre 8.500 et 8.800 Fmg/ha (14QYo au-dessus du salaire agricole). On se trouve dans

ces exploitations de petite taille dans une logique de maximisation des rendements sans

pour autant avoir une forte valorisation du travail.

A I'opposé I'effet taille d'exploitation apparaît fortement sur 5 modèles d'exploitation

dans le Lac Alaotra, le Nord Ouest et le Centre Ouest disposant tous de l'équivalent de 1,5

à Z,B fois ta surface moyenne par exploitation. En majorité dominés par la riziculture

aquatique en foule, ils présentent un ratio de rentabilité de 114o/o à 200% ; ce qui

correspond à une forte productivité du travail située entre 9.500 et21.150 Fmg/jour de travail

dans le riz.

L,accroissement de la productivité du travail qul provient de celui de la superficie

cultivée par travailleur correspond à la diffusion du modèle technique de mécanisation : la

productivité du travail augmente par l'usage d'instruments de travail plus performants et

notamment par I'usage des machines qui substituent à l'énergie humaine l'énergie

mécanique. L'effet taille s'illustre donc par une productivité du travail beaucoup plus forte

avec des ratios de rentabilité des facteurs de production nettement plus élevés pour les

grandes exploitations. il permet ainsi de maximiser le retour sur les dépenses-

investissements de production, au détriment d'une maximisation des rendements par ha'

Ce6 peut être lié à une pénurie de trésorerie et de crédit. Cet effet taille d'exploitation

semble fortement conforté par l'effet périmètre inigué qui caractérise les systèmes 4 et 6 du

Nord Ouest et ceux du Lac Alaotra. L'accès à I'irrigation semble permettre de maintenir un

niveau relativement bas d'emploi de facteurs de production (650-780.000 Fmg/ha) en

réduisant notamment le travail de sarclage tout en maximisant le ratio de rentabilité (133% à

2OAo/o) c,est à dire le retour net sur les dépenses/ avances en facteurs de production. Ainsi,

la conjonction d'une taille d'exploitation significative et de I'accès à des surfaces irriguées

garantit un rendement élevé et une meilleure valorisation du travail, permettant ainsi de

réduire vulnérabilité et pauvreté.

Sous I'effet du développement des marchés, la différenciation des exploitations

agricoles africaines s'est opérée progressivement sur la base de I'utilisation ou non de

traction attelée, d'intrants, de variétés améliorées, des conditions d'accès au crédit et

d,accès aux circuits de commercialisation. Ces différents éléments ont une incidence notoire

sur la productivité des facteurs terre et travail. Or, on constate que leur niveau d'utilisation
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est généralement corrélé de manière positive à la taille des exploitations et plus

particulièrement à la disponibilité relative en terre par rapport au travail. Les unités de

production paysannes africaines les plus faiblement dotées en terre sont également celles

qui sont le moins à même de tirer profit des opportunités qui se créent quand un marché se

développe, et donc d'accroître leur productivité pour chacun des facteurs terre et travail. En

conséquence la relation positive liant la productivité du travail au ratio terre/actif déjà

observée dans les régions où I'agriculture est peu différenciée est encore plus prononcée

dans les régions où le développement des marchés favorise le processus de différenciation

(LAVIGNE DELVILLE, 1 998).

Afin d'élargir I'analyse des stratégies d'intensification à d'autres variables, comme le

revenu, I'accès au crédit, le niveau d'investissement, toutes ces variables sont confrontés ci-

après au degré d'intensification dans un travail d'analyse en composantes principales. [Voir

Annexe 5 : chap 5.2 ACP Analyse des contraintes à I'intensification sur 1208 riztculteurs

(FAO-UPDR) Spad 4 fianvier 2001)1. Cette analyse factorielle en composantes principales

(ACP) intègre 31 variables dont 14 variables quantitatives continues et 17 variables

qualitatives (2-18 modalités). Parmi les variables continues, figurent les variables suivantes,

le rendement rizicole (RDM), la production totale en nz (PROD), la superficie rizicole

(SUPR), l'age en années révolues (AGE), le revenu issu de la vente de riz (RV-R), le revenu

issu des salaires agricoles (R_SA), le revenu extra-agricole (R_EX), les dépenses

alimentaires (D_AL), les dépenses de santé et d'éducation (D_SA), les dépenses agricoles

(D_AG), le nombre de bæufs de traits (B_TR), le montant de crédit (CRED), le montant des

investissements en équipement agricole (EQUI), et le montant des investissements en achat

de rizières (INVR).

Dans les graphiques suivants on projette les variables dans un plan défini par deux

axes factoriels ; les coordonnées de chaque variable projetée correspondent aux coefficients

de corrélation entre cette variable et l'axe factoriel ; si la variable est proche du cercle, cela

signifie qu'elle est très proche du plan défini par les deux composantes principales employés

comme axes. "Si deux variables proches du bord du cercle, sonf proches l'une de l'autre,

alors e//es sonf fortement corrélées. La représentation des variables permet ainsi de saistr

/es relations linéaires existant entre /es variables. En d'autres fermes, /es cercles de

corrélations des axes principaux décrivent /'essenfiel de la matrice de corrélation entre les

variables' (CASlN, 1 999183).

r83 CASIN, P ; ort. cit. voir L'onolyse en composontes principoles p47
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Les variables à modalités comprennent la région (de 21 à 26), le type de modèle

d'exploitation (S1 à S18), l'âge du chef d'exploitation (A1 à A6), le niveau d'instruction (Nl1

illettré à N15 supérieur), la partlcipation aux travaux agricoles (AA1 plein temps à AA4 nul),

les activités hors exploitation (AHE1=oui, AHE2), élevages pratiqués (POR1 oui porcin, OVll

oui ovin, BOVI oui bovin...), stock de paddy (SP1 ou SP2), réception de redevances en

métayage (MET1 oui, MET2 non), la relation avec les opérateurs de la filière (REL1 ou

REL2), , "Etes-vous membre d'une association ?" (MAS1=oui ou MAS2=noî), "L'eau est elle

un facteur de blocage ?" (EAU1 oui, EAU2 non), "Existe-t-il un vulgarisateur dans le village

?"(VUL1 oui, VUL2 non), "Recevez-vous des informations sur les techniques culturales ?"

(lNF1 oui, lNF2 non), le niveau de satisfaction au système de vulgarisation (de SAT1 à

SAT3), I'existence d'associations dans le village (EA1 oui, EA2 non).

@^employéstEs

Facteur 2

Le graPhe illustre

quantitatives présentées

le degré de corrélation des facteurs 1 et 2 avec les variables

sous fome de vecteurs fléchés. Ce degré de corrélation entre

t8a Voir Annexe 5: chop E.? ACP Anolyse des controintes à I'intensificotion sur 1208 riziculteurs (FAO-

UPDR) spod 4
ras ppgj =lo production totole enriz, SUPR= lo superficie rizicole,RVJ= revenu issu de lo vente dertz,

R_SA= revenu issu des soloires, R-EX= revenu extro-ogricole, D-AL= dépenses olimentoires, Ù-AG=

dépenses agricoles, B-TR= nombre de bæufs de troits 
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facteurs et variables est d'autant plus fort que I'angle est réduit (angle de 0-30' corrélation

forte, angle de 30-60o = corrélation significative, angle de 60-90o=conélation réduite à nulle).

Le premier facteur, en abscisse sur le graphe cumule 31% de la variabilité exprimé

par l'ensemble des variables ; il exprime essentiellement la contrainte de taille

d'exploitation, de surface réduite en riz, de très bas revenus rizicoles et le degré de

vulnérabilité, avec de fortes corrélations négatives avec la production rizicole (-0,85), la

superficie rizicole (-0,75), le revenu issu de la vente de riz (-0,88) et le niveau de dépenses

agricoles. ll est négativement corrélé aux dépenses et investissements, au capital et cheptel

et aux revenus extra-agricoles.

Le second facteur est très corrélé au revenu issu des salaires (0,8) et au revenu

extra-agricole (0,73) ; il exprime ainsi une forte implication dans les activités extra-

agricoles (stratégie paysanne). ll caractérise davantage des exploitations plus petites

(conélation négative avec la surface -0,31) et plus intensives (corrélation positive avec le

rendement de 0,31).

Figure 20 :Variables actives sur le plan Facteurl X FacteurS (ACP intensificationls'|
Signification des acronymes employëst 87

Facteur 3

Facteur 1

186 Voir Annexe 5: chop 5.? ACP Anolyse des contraintes à l'intensification sur 1?OB riziculteurs (FAO-
UPDR) spod 4
r87 EQUI investissement en équipement ogricole, INVR invesfissement en rizière, D-AL dépenses
ofimentqires,D-AG dépenses ogricoles, SUPR surfoce ogricole, RV-R revenu issu de lo vente deriz, R-EX
revenu extro-ogricole
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Le troisième facteur est fortement corrélé à I'investissement en rizières (0,79) et

l'investissement en matériel (0,71). ll s'identifie ainsi à une stratégie d'investissement et

d'intensification sur la riziculture.

Les graphes précédents ont permis de donner une signification aux différents

facteurs en fonction de leurs corrélations avec les variables quantitatives. Dans le graphique

suivant, ce ne sont que les variables à modalité qui caractérisent les exploitations qui

apparaissent ; on peut ainsi interpréter leur positionnement par rapport aux facteurs dont la

signification vient d'être déduite en fonction de leur degré de conélation avec les variables

quantitatives.

Roppelsur voriables a modolitésræ

Facteur 2

I

.ti1t.

l-$--* r I

sl3
I

s14

r BOVII
a

t s z
s9

Facteur 1

Ainsi le premier facteur vulnérabilité oppose d'un côté (i) les exploitations les plus

petites avec très peu de revenus tant rizicoles qu'extra-agricoles de la Côte Est et du Nord,

avec davantage d'illettrés avec peu d'associations et d'un autre côté (ii) les exploitations les

r88 ;", voriobles à modolités comprennent lo région ( Z1 Nord , ZZ N'Ouest, Z3 Centre-Ouest, 24 Houts-
ploteoux, Z5 EsI, Z6 Lac Alootro), le ÂÂodèle d'exploitotion rizicole (51 à 518), le niveou d'instruction (NIl

allérré à NIb supérieur), lo porticipotion oux trovoux ogricoles (AA1 plein temps à AA4 nul), les octivités

hors exploitotion (AHEl=oui, eHEe1, élevoges protiqués (PORI oui porcin, OVI1 oui ovin, BOV1 oui bovin...),

stock de poddy (Spl ou SP?), réception deredevonces enmétoyage (ùlETl oui, tlÂETZ non), lo relotion ovec

les opéroteurs de lo filière (RELI ou RELZ), , "Etes-vous membre d'une ossociotion?" (MASl=oui ou

MASâ=non), ,,L'eou est elle un focteur de blocage?" (EAUI oui, EAUZ non), "ExisTe-t-il un vulgorisoteur

dons fe villoge?,'(VUL1 oui, VULZ non), "Recevez-vous des informotions sur les technigues culturoles?" (INFI

oui, 1NFZ non), le nivequ de sotisfoction ou système de vulgarisotion (de 5AT1 à 5AT3), l'existence

d'ossociotions dons le villoge (EAl oui, EAZ non).
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plus grandes (négativement) disposant de revenus importants, d'un volume important de

production, de chefs d'exploitation de niveau d'instruction supérieure, disposant de relations

avec les opérateurs, souvent membres d'associations et qui disposent de redevances issus

du métayage et d'accès au crédit. Ces derniers caractérisent le Lac Alaotra. Plus proches du

croisement des axes des facteurs 1 et 2, se concentrent plusieurs variables peu

significatives dont la position centrée traduit une corrélation insignifiante avec les axes.

Le facteur 2 qui, selon la figure précédente, n'est vraiment corrélé qu'avec les

revenus extérieurs, est très < proche > de la région hauts Plateaux (24 sur le graphique) et

de ses systèmes de production (S12, S13 sur le graphique) ainsi que des exploitants plus

éduqués. ll semble exprimer une stratégie de diversification de revenu de petits exploitants

permettant d'assurer un bon niveau de rendement en riz sur des surfaces réduites et de

répondre à un niveau conect de dépenses alimentaires.

ll ressort ainsi de I'ACP que I'intensification forte s'exprimant par la variable

< rendement rizicole > est conélée avec des exploitations agricoles de surface réduite

(Hauts plateaux), mais disposant de ressources extérieures pour mobiliser des salariés

agricoles (exploitants avec revenus extra-agricoles plus élevés, salaires, issus du travail hors

exploitation).

Le revenu provenant de l'activité non-agricole rurale peut augmenter

significativement leur capacité à investir dans I'agriculture, réduire les fluctuations de

revenu, et permettre l'adoption de technologies agricoles plus risquées mais plus

rentables. Cela favorise la transformation de l'agriculture traditionnelle en une agriculture

moderne (ZHU, 2OO118e). Ces exploitations impliquant peu de travail familial, sont peu

touchées par les efforts de vulgarisation et maintiennent des rendements élevés en jouant

essentiellement sur le facteur travail salarié agricole. Leur revenu rizicole est réduit, le riz

servant davantage à I'autoconsommation. La taille limitée des exploitations et leur profil de

revenu peu dépendant du riz limitent leur intérêt à moderniser davantage. Cette situation

s'illustre particulièrement dans les modèles d'exploitation de la région des Hauts Plateaux.

Afin d'intégrer toutes les variables à modalité dans I'interprétation des facteurs, une

autre analyse factorielle a été réalisée sur les mêmes variables en passant sur un mode

d'analyse factorielle en composantes multiples. Les résultats bruts sont fournis en Annexe 5 :

composante 5.3 : AFCM sur les contraintes à l'lntensification sur Spad 4 (février 2001). Les

variables continues ont été transformées en variables à modalité par découpage en classes

r$e zHU, N; ort.  ci t .
Page 150



d'effectifs à peu près équivalents. Ainsi par exemple le rendement rizicole comprend 4

classes : 1= rdt de 0 à 1215 kg/ha 2= 1215 à 2150 kg/ ha, 3= 2150-3500 kg/ha, 4= 3500-

15300 kg/ha.

Sur les graphes les variables nominales précédentes apparaissent avec le même

sigle, les nouvelles sont affectées d'un chiffre suivi d'une lettre (A, B, C ou D) correspondant

à la classe de modalité. On y retrouve ainsi les variables suivantes, le rendement rizicole

(33A à 33D), la production totale en riz (34A à 34D), la superficie rizicole (35A à 35D), l'âge

en années révolues (36A à 36D), le revenu issu de la vente de rtz (37A à 37D), le revenu

issu des salaires (38A à 38D), le revenu extra-agricole (39A à 39D), les dépenses

alimentaires (40A à 40D), les dépenses de santé et d'éducation (41A à 41D), les dépenses

agricofes (42A à 42D),le nombre de bæufs de traits (43A à 43E), le montant de crédit (44A à

44D),le montant des investissements en équipement agricole (45A à 45E), et le montant des

investissements en achat de rizières (46A à 46E). On a ainsi 31 variables nominales actives

à modalités, les variables continues étant gardées en variables illustratives.

Cet exercice met en exergue la très forte variabilité des situations. On découvre ainsi

que ZS% des producteurs travaillent avec des rendements de moins de 1216 kg/ha tandis

que les ZEo/o les plus performants produisent plus de 3523 kg/ha. Le quartile le plus bas

dispose de moins de 6g0 kg de paddy par an tandis que le quartile le plus haut produit entre

2,56 Tonnes etT2 tonnes / exploitation. 260/o des producteurs les moins bien lotis disposent

de moins de 35 ares de riz tandis que les 24o/o les mieux lotis ont entre 1,2 et 14,5 ha. Mo/o

des riziculteurs ne réalisent aucun revenu issu de la vente de riz, tandis que à I'extrémité

supérieu re, 25o/o réalisent de 1 ,2 à 47,3 millions fmg de ventes en riz. Toutes les variables

ont été activées dans I'analyse (alors que la précédente ACP était réalisée uniquement sur

la variabilité des variables continues).

Ci après, le premier facteur (facteur 1) est cette fois ci corrélé positivement avec la

dimension de I'exploltation [variables quantitatives : production (PROD), superficie (SUPR)'

nombre de bæufs de trait (B_TR), revenu de la vente de riz (RV-R) et le volume de

dépenses agricoles (42A à 42D); on poulrait appeler ce facteur 1 < taille d'exploitation >.

Le facteur 2 reste corrélé avec les variables de diversification de revenus à savoir les

revenus extra-agricoles (R_EX), les revenus salariés agricoles (R-SA) ainsi qu'à un fort

niveau de dépenses d'alimentation (D_AL) correspondant à une faible capacité de

couverture en autoconsommation, c'est donc un facteur ( revenus extra'agricoles >.
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Figure 22 : Facteur 1 (taille d'exploitation) X facteur 2 (rev.extra-aqricoles) sur AFCM contraintes à
l'intensificationlm
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!  s13
r EOV{

r $ 7 r Z E

t .0

: vl.l2 ræD
r  q r2

l:rm

SAT4
I

*_u^ a}fl,
," '. iid'+ - 

.lF1

D-AL ' 
---'y'n"

33C I D-SA.,/FJr'!R

r s18

3::^ r 46D37D

ts1 
33A

r z 5

r 515 tl2A

t

IBOV2 r
r 374

i aze

tt
I

a

r l
t  

a  a '

. 2 2

r s10

o'7s 'flo.r, 
t

Rappel sur variables à modalités AFCPtet

L'absence de relation statistique entre ces deux facteurs confirme le caractère

exclusif de ces deux stratégies. En d'autres termes, soit vous disposez d'une taille

d'exploitation vous permettant de vous spécialiser sur la riziculture (Facteur 1 positif), soit

vous développez des revenus extra-agricoles ou salariés (facteur 2 positifl. A I'inverse vous

êtes en position de faiblesse sur I'activité raz (Facteur 1 négatif) comme les modèles

d'exploitation de la Côte Est (S14 et 515 sur le graphique ci-dessus).

Dans le graphique suivant illustrant la disposition des variables par rapport aux axes

1 et 3, on découvre un facteur 3 très corrélé au rendement s'illustrant par une courbe

croissante (flèche montante) ; c'est donc un facteur exprimant un < degré d'intensification >.

leo Annexe 5: composante 5.3 : AFCIIÂ sur les contnointes à l'fntensif icotion
tet Les voriobles à modolités comprennEnt laZone d'enguête (deZl à26),le Modèle d'exploitotion rizicole
(51 à 518), le niveou d'instruction (NIl illéfré à NI5 supérieur), lo porticipotion oux travoux ogricoles (AA1
plein temps à AA4 nul), les octivités hors exploitotion (AHEl=oui, AHE2). élevages protigués (PORI oui
porcin, OWl oui ovin, BOVI oui bovin...), sfock de poddy (SPl ou SPz), réception de redevonces en métoyoge
(METI oui, METZ non), lo nelotion ovec les opérofeurs de lo filière (RELI ou RELZ), , "Etes-vous membre
d'une ossociotion?" (ftÂA5l=oui ou MASZ=noh), "L'eou esi elle un facteur de blocage ?" (EAUI oui, EAU2
non), "Exisfe-f-il un vulgorisateur dons le villoge?"(VUL1 oui, VULA non), "Pecevez-vous des informotions
sur les technigues culturqles?" (fNFl oui, INFZ non), le nivequ de sotisfoction ou sysfèrne de vulgorisotion
(de 5AT1 à SAT3), l 'existence d'ossociotions dons le villoge (EAl oui, EAZ non). rendement rizicole (33A à
33D), . . .
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On y note aussi le croisement sur le graphe de deux variables déterminantes le

rendement (33A à 33D) et le revenu rizicole (37A à 37D. Leur degré de divergence illustre de

façon caractéristique la divergence entre petites exploitations des hauts Plateaux maximisant

le rendement et grandes exploitations du Lac Alaotra en maximisation de revenus.

l'intensification

Facteur 3
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Facteur 1

Rappel sur variaôles â modalités AFCPle2

Dans le graphique suivant, Le facteur 5 exprime un déficit de services ; il est en

effet négativement conélé aux variables de vulgarisation [présence d'un vulgarisateur

(VUL2 non), réception d'information des services (lNFz non), satisfaction vis à vis des

services de vulgarisation (SAT4 très mauvais), d'appartenance à une association (MAS1) ou

d,existence d'associations dans le village (EA1), et à I'exercice d'activités hors exploitation

(AHE)1.

rez;", voriobles à modolités cornprennent lo Toned'enquête (dezL à26), le ÂÂodèle d'exploitotion rizicole

(S1 à S1g), le niveou d'instruction (Nfl illétrë à NI5 supérieur), lo porticipotion oux trovoux ogricoles (AA1

if"in t"rnps à AA4 nul), les octivités hors exploitotion (AHEl=oui, AHE?), élevages protigués (PoRl oui

porcin, OWl oui ovin, BOV1 oui bovin...), stock de poddy (5P1 ou 5P2), réception de redevonces en métoyage

tmerr oui, ÂÂETZ non), lo relotion ovec les opérateues de lo filière (RELI ou RELZ), , "Etes-vous membre

d'une ossociotion?,,(MASl=oui ou MASZ=noh), "L'eou est elle un focteur de blocage?" (EAUI oui, EAUZ

non), ,,Existe-t-il un vulgorisoteur dons le villoge?"(VUL1 oui, VULZ non), "Èecevez'vous des informotions

sur les techniques culturoles?" (fNFl oui, INF2 non), le nivequ de sotisfoction ou système de vulgorisation

I  5171 16
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Figure 24 : Facteur 3 X Facteur 5 sur AFCM contraintes à l'intensification

Facteur 5

0 0.7s
Rappet sur variables à modalitéste3

C'est en réalité sur le croisement des axes factoriels 3 (degré d'intensification) et 5

(déficit de services) que la fonction de rendement est la plus intéressante, illustrant la

divergence entre stratégie d'intenslfication par le rendement et stratégie de croissance en

surface. Les rendements les plus élevés (33D> 3520 kg/ha) coincident fortement avec le

niveau d'instruction le plus fort (Nl5), les revenus salariés les plus importants (38D) et les

systèmes d'exploitation des Hauts Plateaux (74, S11, S12), voire du centre Ouest (S7). A

I'opposé les rendements plus bas (33A) correspondent aux systèmes d'exploitation du Nord

(S2), du Nord-ouest (22, S4), de I'Est (S15). La variable cheptel bovin important (BOV4)

s'exprime à I'opposé de I'intenslfication. Ceci donne une position graphique intermédiaire au

lac Alaotra (26) fortement corrélé à BOV4.

(de 5AT1 à 5AT3), l 'existence d'ossociotions dons le villoge (EAl oui, EAZ non). rendement rizicole (33A à
33D),.. .
1e3;"r voriobles à modolités comprennent lo Zone d'enquête (deZLà26),le Modèle d'exploitotion rizicole
(Sl à 518), l 'ôge du chef d'exploitation (A1 à A6), le niveou d'insfruction (NIl alléIré à NI5 supénieur), lo
porticipotion oux trovoux ogricoles (AAt plein temps à AA4 nul), les octivités hors exploitotion (AHEl=oui,
AHE?), élevages protigués (PORI oui porcin, OVIl oui ovin, BOV1 oui bovin...), stock de poddy (5P1 ou SPz),
réception de redevances en métayage (l ETl oui, iÂETZ non), la reloïion ovec les opéroteurs de lo f ilière
(RELI ou RELZ), , "Etes-vous membre d'une ossociotion?" (MASl=oui ou ÂÂAS2=non), "L'eou est elle un
focteur de blocoge ?" (EAUI oui, EAU? non), "Existe-t-il un vulgarisoteur dons le villoge?"(VUL1 oui, VULZ
non), ... (poges précédenles)
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La force de la relation entre taille d'exploitation et revenus apparaît par ailleurs dans

le cadre d'une analyse des facteurs discriminants (BOCKEL, RAKOTOVAO, 20011ea) sur le

degré de pauvreté des ménages riziculteurs (voir tableau 1, chapitre 1, section 3). ll en

ressort que I'effet taille d'exploitation rizicole est déterminant sur plusieurs indicateurs

(disponibilité en paddy par tête, dépenses ménage par tête, revenu brut par tête...). Ainsi la

disponibilité en surface rizicole par ménage affecte fortement le revenu bruU tête multiplié

par 1,9 et la production de paddy est multipliée par 5.

En conclusion, ces analyses factorielles ainsi que les autres résultats proposés

confirment la coexistence de trois principales stratégies paysannes qui se résument en trois

orientations majeures : (i) spécialisation rizicole, (ii) diversification et ouverture extra-agricole

et (iii) stratégie de survie des plus vulnérables. Ces orientations sont essentiellement

fondées sur la disponibilité de surface rizicole et de bonnes conditions de production

(irrigation, conseil, organisation) pour le premier cas, I'accès à des activités extra-agricoles et

un bon niveau d'éducation facilitant la diversification pour le second cas, puis le cumul de

contraintes structurelles pour le dernier æs (peu de surface, peu d'opportunités) qui

conduisent au développement du tavy, voire au travail migratoire. Dans les régions où les

explo1ations bénéficient d'un effet taille et d'infrastructures iniguées, la productivité du

travail est beaucoup plus forte assurant une meilleure valorisation du travail et une

rentabilisation maximale des avances de trésorerie (travail et capital). Ceci préfigure l'impact

déterminant des investissements publics dans I'irrigation. Néanmoins d'autres contraintes

entrent en ligne de compte dans la stratégie d'intensification, notamment le facteur risque.

3.4 GesnoN DEs RtsouEs ET AUTocoNSoMMATIoN

La notion de risque dans le milieu rural africain est multiple et multidimenslonnelle.

Elle affecte non seulement l'ensemble des activités économiques mais aussi la sécurité et la

survie des ménages ruraux. Au niveau agricole, cataclysmes naturels (sécheresse, cyclones,

inondations) s'ajoutent aux dégâts sur culture (criquets...), aux vols de cultures sur pieds,

aux dégâts au stockage ainsi qu'aux difficultés de commercialisation liés à I'isolement et à la

segmentation des marchés (risque de prix au plus bas). Le facteur terre est souvent affecté

par I'insécurité foncière. Tous les surplus des ménages sont affectés par I'insécurité civile

(vol de bétail, violence-banditisme).
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Dans I'agriculture malgache, I'existence d'un niveau élevé d'incertitude et de risque,

affecte à la fois les performances de production et le comportement des producteurs. Plus le

facteur risque augmente, plus les rendements baissent. Cela s'explique par la convergence

de deux effets : d'abord les rendements sont plus faibles en raison du risque plus élevé et

indirectement, car les agriculteurs minimisent I'investissement et I'emploi d'intrants en

situation de risque. Au niveau de tous les diagnostics régionaux réalisés lors de l'étude de la

filière, quel que soit le modèle d'exploitation, il ressort un comportement paysan de

minimisation des dépenses monétaires dans la production rizicole, maximisant donc

I'autonomie de I'activité vis à vis de la contrainte de trésorerie tout en entravant toute

modification des pratiques culturales. Au niveau des producteurs, on constate une

tendance générale à rechercher d'abord I'autosuffisance en riz du ménage. Le prix du

paddy offert à la récolte pour les surplus du riziculteur demeure en outre très peu incitatif, ce

qui n'est guère motivant pour commercialiser. L'autoconsommation d'une partie ou de la

totalité de la récolte par le ménage constitue une forme d'assurance contre le risque de prix :

une chute de prix défavorable au producteur est favorable au consommateur et inversement

en €s de hausse des prix. Cette stratégie conduit les ménages les plus pauvres dont la part

des produits vivriers dans le revenu est importante, à produire davantiage de vivriers au

détriment des cuttures de rente (FATCHAMPS, 19921e5).

En outre I'instabilité des revenus paysans est souvent réduite par une diversification

des activités. En effet les producteurs qui en raison des défaillances de marchés, ne peuvent

pas opérer un lissage parfait de leur consommation peuvent aussi réduire I'instabilité de leur

revenu en diversifiant leurs productions en fonction des risques associés à chague

spéculation. D'une façon générale, la prise en compte de I'interdépendance des choix de

production et de consommation, qui découle notamment de la présence d'une contrainte de

liquidité, conduit à des plans de production dans lesquels la part des productions risquées

est moins importante, le nombre des productions est plus grand et à une diversification

rs4 BocKEL, L et RAKorovAo J-M; ort. cir.
sz V{ÏçHA,lrlPs, lÂ ; cosh crop production, food
Worfd, American Journdl of Agricultural Economics,

price volotility ond rurol morkef integrotion in Third
74: poge90-99, 1992
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spatiate des activités (MoRDURCH 19921s6, ROSENATEIG ET BINSWANGER 19931e7,

coMBES, 1gg31e8).

Ces deux stratégies d'adaptation au risque, diversification des productions et

augmentation de la part relative des cultures vivrières, peuvent être coûteuses dans la

mesure où la diversification prive les producteurs des gains de la spécialisation et dans la

mesure où les productions vivrières sont souvent des activltés à plus faible rendement.

(coLLlER, GUNNING, 1 9991ee).

Certaines pratiques agraires a priori inefficaces comme la dispersion des parcelles et

le versement d'un pourcentage fixe de la récolte comme droit d'usage des terres (métayage)

tout comme I'incapacité d'adopter les nouvelles technologies peuvent s'expliquer également

en termes d'hostlllté au risque en période d'incertitude généralisée (TOYE, 1987200).

L'aversion pour le risque est aussi un frein à I'adoption de nouvelles techniques de

production. En situation d'information imparfaite et de gestion de risques (climatique'

maîtrise d'eau, dégâts cycloniques, famine...), les agents préfèrent conserver une flexibilité

décisionnelle permettant à tout moment de reconsidérer ses choix de manière à maintenir

une capacité d'adaptation optimale. Dans un univers incertain, la flexibilité décisionnelle

(absence d'investissement et d'engagement à long terme) privilégie une gestion de court

terme. Une stratégie de poly activités pour le paysan ou d'extensivité des cultures est alors

préférée. A I'opposé une spécialisation des activités nécessite des décisions

d'investissement physique de caractère inéversible réduisant les options futures.

S'associant à Sarris2o1 qui suggère comme domaine de recherche pertinent pour

I'agriculture des pays en développement le point suivant : "Est ce que la réduction des

risques affectant les producteurs est génératrice de croissance et comment I'Etat peut

intervenir pour réduire ces risques ? ", il convient d'approfondir ce diagnostic. Cette

perspective conduit directement aux fonctions de I'Etat comme fournisseur au secteur privé

rre MgppURCH, J ; Risk, producfion and savings : fheory and evidence from indian households, Mimeo,Dept

of Economics, Horvord University , 199?
ts7 Ro5ENZWEIG, M R et BIN5WANGER, H P ; Weolth, weother nisk ond the composition ond

pnof itobility of ogriculturol investments, Economic Journal 103, ianuary 56-78, t993
iea 6969gé, .f-i; rnstubilité des revenus et épargne dans les pays en voie de développemenf : le rôle de la

polifique de stabilisafion du prix des produifs agricales d*porfation Thèse de doctorot de l'Université de

Clenmont, 1993
ree COLLIER, p et oUNNING J W ; Exploining africon economic performonce, Journal of Economic

Liferafure, volume XXXWI pp 64-111 , L999
2oo TOyE, J; Théories ef expériences du développenent: Questions pour le Futur,IED Sussex University,

ocDE 1987
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d'un environnement de production adéquat qui ressort notamment de l'approche

néostructuraliste. Dans ce cas précis elle concerne les services de l'état en matière de

protection phytosanitaire, vétérinaire, de sécurité civile, de respect de la propriété (3.4.1) et

l'investissement public en matière d'irrigation et de maîtrise de l'eau (3.4.2).

3.4.1 Decne DE RrseuE DEs AcnvtrEs pAYSANNES

Le degré de risque des activités paysannes est exprimé à travers un indicateur

multi variable cumulant huit types de risque: (i) variable dégât du riz dans les champs et au

stockage, (ii) dégât des autres cultures, (iii) existence de problèmes sur l'élevage, (iv)

cession de foncier, (v) déclaration de litiges fonciers, (vi) occurrence de cataclysmes naturels

(cyclone, sécheresse, inondation, criquets), (vii) sentiment d'insécurité civile, (viii) évolution

négative sols-nappe d'eau (voir chapitre 1). Dans le cadre d'une analyse des facteurs

discriminants sur le degré de pauvreté des ménages riziculteurs (sur 6700 ménages

riziculteurs enquêtés dans le cadre ROR 2000), développé dans le premier chapitre (1.3), il

ressort que le degré de risque est déterminant sur plusieurs indicateurs (disponibilité en

paddy par tête, dépenses ménage par tête, revenu brut par tête...). Ainsi le facteur risque

par ménage affecte fortement le degré de pauvreté des ménages.

Tableau 35 :Comoaraison des rendements moyens oar niveau de risque

Degré de risque des activités
pavsannes

Rendement moyen déclaré en
oaddv

Nlvl nul-réduit 1835 kq/ha
NlV2 risoue moven 1490 kq/ha
NlV3 risoue élevé 1207 kq/ha

N|VS risque très élevé 629 kq/ha
Source : enquête ROR 2000

Ce facteur risque est en corrélation négative très signifïcative2o2 de -0,317 avec le

niveau de rendement rizicole (RDT exprimé en cinq modalités allant de RDTI à RDTS),

soulignant le poids de la contrainte risque comme facteur limitant le rendement.

L'incidence d'un degré de risque très élevé s'apparente ainsi à une division du

rendement moyen par trois. Néanmoins comme on le verra ci-après, le lien de causalité est à

étudier en prenant en compte d'autres facteurs.

201 SARRIS, A : Risks, Farmers responses and Risk tllanagemenf in Agriculfural Producfio4 World Bonk
working poper 2000 http://www.itf -commnisk.orgldocuments/documents dotobose/RiskFormen.pdf
2oz yo comélotion est considérée signif icotive ou niveou 0,01 (bilotérol)
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En analyse factorielle de corespondances multiples réalisée sur les ménages

riziculteurs du ROR (ROR 2000), dont les résultats bruts sont disponibles en annexe 5 (5.4

AFCM réalisée sur les ménages riziculteurs du réseau ROR), il ressort une forte conélation

entre le facteur risque et le niveau de rendement. On note ainsi la proximité de la variable

risque dans sa modalité la plus forte (RlS4) et du rendement le plus bas (Rdt1) et à I'inverse

du rendement le plus élevé (Rdts) et du risque le plus bas (RlS1). Cette convergence est

confirmée par la proximité de la variable SRA1 "pratique du SRA" (système de riziculture

améliorée avec intrants) et de la variable risque réduit. A l'opposé la pratique du tavy (taUy)

est corrélée avec une situation de risque élevé. L'emploi d'intrants organiques (E-01) et

minéraux (E_M1) apparaît très liée au degré de risque (proximité de la modalité RlSl risque

réduit). On notera par ailleurs la convergence des plus bas rendements (RDT1) et des plus

bas revenus (REV1) avec le plus bas niveau d'instruction du chef d'exploitation (Nl1)' la

présence de tary (TAV1) et un risque élevé (RlS4).

r i E q u e  2 0  j u i l l e t  2 0 0 1

Rdtl
Rcndernerd rizieole mûjren

150
Facteur I

pour mieux appréhender le facteur risque dans ses caractéristiques, il paraît

utile d'analyser les principaux constituants du risque dans leur potentiel discriminant

sur le degré de pauvreté des ménages riziculteurs (ROR 2000).

203 Annexe b composonte 5.4 AFC,I réolisée sur les ménoges riziculteurs du réseou ROR (2001)
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Le facteur risque lié au dégâts sur culture et au stockage du riz (voir tableau 36)

affecte ainsi 62% des producteurs du panel ROR de 6500 ménages.

Tableau 36 : Caractéristiques des ménages selon le dégât sur le riz
Sources : Données ROR 2000

Moyenne générale 184 830
Déqât 0 (réduit) 38% 277 964
Déoât1 (imoortant) 560/o 128 727
Déoât 2 (maximal) 60/o 176 705

Source RAKOTOVA(BOCKEL,

La production de paddy par tête remonte à 50o/o au dessus de la moyenne en

situation de dégât réduit tandis qu'elle descend à 30% en dessous de la moyenne en cas de

dégât important, L'effet revenu apparent est respectivement de +1 5o/o êtr dégât réduit et -

15% en dégât important.

Le facteur risque lié au dégâts sur culture et au stockage des autres cultures

(tableau ci-dessous) affecte seulement 36% des producteurs du panel ROR de 6500

ménages, néanmoins I'effet revenu apparent est conséquent respectivement de +7o/o en

dégât réduit et -25% en dégât maximal. L'effet sur les dépenses de ménage par tête est une

baisse de -27% en cas de dégât important . Cette dynamique de passage en dessous ou au-

dessus de la moyenne en fonction des dégâts illustre un facteur de vulnérabilité qui conduit

les ménages à gérer des revenus très instables.

Pour le riz, les principales sources de pertes dans les champs sont les cataclysmes

naturels (87Yo des réponses) et les rats (17,6% des réponses). Sur 6078 répondants,

seulement 3,5% mentionnent les criquets comme facteur de dégât sur culture. La facteur

cataclysme naturel englobe le problème de maîtrise de l'eau (sécheresse ou inondation par

excédent d'eau) ainsi que les dégâts cycloniques, voire les effets d'érosion.

Tableau 37 : Caractéristiques des ménaqes selon le déqât sur les autres cultures
Sources : Données ROR 2000

%,ména-ges:,Dépenses ménage
/tête

Revenu brut
/ tête

Movenne oénérale 310 830
Déqât 0 (réduit) 64o/o 317 887
Déoât 1 (imoortant) 33o/o 279 696
Déoât 2 (maximal) 3o/o 226 625

(BOCKEL, RAKOTOVAO, 200 1 "" )

2m BOCKEL, L et RAKOTOVAO J-M; ort. cit. voir poge 6 dons I'onalyse diff érenciée des focteurs de risgue
205 BocKEL,L et RAKorovAo J-,1^ ; op. cir
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Le risque géré au niveau de l'élevage (tableau ci-dessous) est appréhendé par une

question concernant les problèmes d'élevage. Ceux qui signalent qu'il n'y a pas de dégât

bénéficient d'un revenu majoré (11%) et d'un capital risque important. A I'opposé les

ménages victimes de problèmes sur l'élevage présentent un revenu inférieur de 15% à la

moyenne de revenus et un capital risque très bas (perte récente d'animaux, ou stratégie de

réduction de cheptel) correspondant à seulement 18% du capital assurance risque des

éleveurs en situation de non problème.

Moyenne générale 418 830
Pas de réDonse 17o/o 21 872
Pas de problème 36% 948 9 1 9

Problèmes 47o/o 167 718
@oeREL, RAKorovAo, 2oo1'"" )

On notera que près de la moitié des ménages (47%) déclarent rencontrer des

problèrnes. L'insécurité liée aux cataclysmes naturels (tableau ci-dessous) concerne les

ménages ayant été atteint par un cataclysme naturel et qui signalent des dégâts subis (avec

réponse ,,un peu',=2, "beaucoup"=3, "anéanti"= ) soit sur leur logement, soit sur leurs

cultures, sur les animaux d'élevage, ou sur la famille. Le cumul des réponses donne les

résultats suivants.

% ménages

Movenne générale 184 830

Déqât 0 (réduit) 88% 200 831

Déqât 2 (moyen) 1olo 121 583

Déoât 4 (important) 9o/o 90 709

Déqât 6 (maximal) 2o/o 96 788
@ocxet, RAKOTOVAO, 2001 )

1}o/o des ménages du panel ROR déclarent ainsi des dégâts provenant de

cataclysmes naturels. La situation de dégât important (dég àt 4 ou 6) est corrélée à une

production de paddy par tête 55o/o inférieure à celle des ménages en situation de dégât 0.

Ces derniers ont un revenu équivalent à la moyenne du panel.

La déclaration d'une situation d'insécurité civile qui correspond à I'appréciation

propre des ménages (question ROR " avezvous un sentiment d'insécurité") est confirmée

par 42o/o des ménages ruraux.

Sources : Données ROR 2000

Sources : Données ROR 2000

eoe gg6gEL, L et RAKorovAo J-M ; ibid
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Tableau 40 : Caractérisation du deoré de oauvreté en fonction du niveau d'insécurité civile déclaré
Sources : Données ROR 2000

Movenne oénérale 184 830 310 418
Pas d'insécurité 58o/o 198 929 327 458

lnsécurité 42o/o 171 660 266 382
(BOCKEL RAKOTOVAO, 2001 )

L'effet discriminant sur les revenus bruts par tête est significatif : la situation de

sécurité semble induire une plus-value de revenu de 12% par rapport à la moyenne tandis

que fa confirmation d'une situation d'insécurité conduit à un revenu de 20% inférieur à la

moyenne. Cette discrimination correspondant à une croissance de revenu de 40% quand on

passe à une situation de sécurité, est fortement liée au caractère spatial de I'insécurité qui

s'associe aux zones enclavés et très distantes des villes.

Cherel-Robson et Mintentot confirment I'ampleur du problème d'insécurité. Comme il

est montré dans le Tableau suivant basé sur I'enquête EPM 2001 , 59o/o des ménages

agricoles ont affïrmé gue les conditions de sécurité dans lesquelles ils évoluent sont

mauvaises et les risques de vols élevés. Cinq pour cent ont répondu que ces conditions

étaient très mauvaises. Seuls 17o/o des ménages agricoles ont qualifié leur situation de
'bonne ' à ' très bonne'. Par conséquent, 83o/o de la population rurale penseraient donc que

I'amélioration de la sécurité est importante, voire très importante pour eux.

Tableau 41: Leurs conditions de sécurité d'après les ménaoes ruraux (% de la population totale)

Conditions de sécurité et

risques de vols pour les

ménages

o/o de

réponses

lmportance de la sécurité

pour l'amélioration des

conditions de vie des

ménages

% d e

réponses

Très mauvaises 5 Très important 1 6

Mauvaises 59 lmportant 67

Moyennes 1 8 Un peu important I

Assez bonnes 1 1 Pas tellement important 6

Bonnes 6 Pas important 3

Total 100 Total 100
sur la base de I'EPM 200

Programme I lo, Comell U n iversity/FOF I FA/l NSTAT, 200 I

1,INSTAT.DSM

zoz 6p.16pEL-RoBsoN, M
démarche participafive )
AnTanonorivo, 2003

et MINTEN, B; Éa
orticle présenté à

voix des clienfs: Les priorités de développemenf dbprès une
la conférence Agriculture et Pouvrelé du 20 mors 2003,
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Selon le recensement des communes de 2001, I'insécurité est la priorité des priorités

dans I'ouest du pays comme il apparaÎt sur la carte.

L, I N8 E C U RT TE A II,TA DAGASCAR

- LiûiË dr grwh4
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Fioure 26: L'insécurité à Madaqascar selon le recensement des communes

K La province de Mahajanga esf la plus affectée par les problèmes dTnsécurité. En

effet, dans cette région, 28% des Communes ont fait état de la sécurité comme première
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condition pour le développement. La grande majorité des Communes au sud de la ville de

Mahajanga et au nord de la ville de Toliara a avancé l'insecurité comme étant Ie problème Ie

plus sérieux sinon Ia deuxième difficulté de Ia municipalité. Généralement, les problèmes de

sécurité en milieu rural font référence aux vols de bovidés. Les frois provinces /es plus

touchées par le fléau sonf Mahajanga, Toliara et Fianaranfsoa > (CHEREL-ROBSON,

MTNTEN 2003)

Une question du questionnaire ROR "l ' insécurité a t-elle augmenté ou diminué par

rapport à I'année dernière donne les résultats suivants. 36% des rnénages confirment une

augmentation de I ' insécurité civi le tandis qu'à I ' inverse seulement 18o/o des ménages

signalent une diminution de I ' insécurité. La situation demeure stable pour 43o/o des ménages

enquêtés. Ainsi on observe une tendance globale d'augmentation de I ' insécurité civi le dans

les zones rurales.

Le degré d'insécurité et son évolution sont très différents selon les Observatoires

Ruraux. Ainsi on peut distinguer dans le tableau suivant la situation d'insécurité par

observatoire.

Tableau 42 : Deqré d'insécurité civile et évolution de I'insécunté par observatoire ROR (2000)

On y constate une situation a priori grave d'insécurité civile sur six observatoires où

plus de 75o/o des ménages confirment I'existence d'insécurité civile tout en confirmant tous

une véritable montée de I'insécurité. ll s'agit des observatoires d'Antalaha (problème de la.

vanil le), d'Antsohihy, d'Ambato, de Tuléar, de Morondava (tous concernés par le vol de

Sources : ROR 2000

% ménages
en

ingécurité

% ménager clgnalant
une montôe de

l'inr6curlté

oh de ménager d6clarant
une balsse de

l'lneécurlté
1. Antalaha (nord) 90% 78% 5%
2. Antsirabe (hauts olateaux) 29o/o 20% 33o/o
3. Marovoav(nord-ouest) 68o/o 30Yo 16%
4. Tulear Littoral (Centre Ouest) 25o/o 19o/o 4%
5. Antsohihv(Centre-Ouest) 90% 51% 31%
6. Tsiroanomandidv (Lac Alaotra) 37o/o 15% 31%
7. Farafanqana (Est) 34% 18o/o 36%
8. Ambatondrazaka (Lac Alaotra) 77% 50% 17%
9. Maniakandr iana(Est) 19o/o 60/o 25%
1 0. Tulear (Centre-Ouest) 80% 45% 14%
11. Fénérive (Est) 65% 43% 1 1 o / o
12. Mahanoro (Nord Ouest) 95% 88Yo 4%
13.  Beki lv  (Sud) 38% 1jYo 14o/o
14. Soavinandriana 43o/o 16Yo 22o/o
15. Morondava (Centre Ouest) s3% 62% 22%
16. Fianarantsoa (Hauts Plateaux) 40o/o 29% 14o/o
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bétail) et de Mahanoro. On remarque aussi le caractère très localisé de I'appréciation

d'insécurité qui apparaît à travers les diftérences de situation dans une même région. Ainsi

au Lac Ataotra, entre les sites de Tsiroanomandidy et de Ambatodrazaka, on passe de 37o/o

à77o/o de ménages en insécurité.

Ces données conduisent à une typologie des localités selon leur degré d'insécurité.

Dans plus de 60% des observatoires (10 observatoires sur les 16), la situation d'insécurité

civile empire. Néanmoins à l'opposé cette situation s'améliore sur Bekily, Soavinandriana,

Antsirabe, Tsiroanomandidy, Farafangana et sur Manjakandriana. C'est aussi à

Manjakandriana, que le degré d'insécurité civile est le plus bas selon la perception des

ménages. Enfin à la question "quelle est ou serait le moyen de lutte contre l'insécurité le plus

efficace ?", 30% des ménages répondent "un comité de vigilance", 29o/o répondent "un

gendarme", enfin 22o/o optent pour un Dina. Le < Dina > est une loi locale traditionnelle qui

consiste à nommer un groupe de personneszou comme responsable du maintien de I'ordre

dans le vil lage,

Les économies rurales pauvres sont profondément affectées par une grande variété

de risques. Le simple fait de vivre dans des zones à risque élevé fait grimper le degré de

vulnérabilité des habitants. ll est essentiel de réduire la portée des facteurs de risque

pour améliorer la situation de sécurité des ménages ruraux. A ces risques décrits

précédemment, il s'aioute le risque majeur lié à la contrainte de la maîtrise de I'eau

dans I'activité rizicole'

Cette section a fourni une analyse détaillée du potentiel discriminant du facteur risque

sur la pauvreté des ménages différenciant une dizaine de types de risque qui peuvent

interagir sur le milieu paysan et en proposant un indicateur multi variable contribuant ainsi à

enrichir le travail développé par Mordurch, Sarris, Rosenzweig, Binswanger, Combes,

Collier, Gunning.

3.4.2 ETTETS DE I.A CONTRAINTE DE MAITRTSE D'EAU

Au niveau national, le manque de maîtrise de I'eau constitue une contrainte majeure

liée à l'ensablement des périmètres, à la vétusté des réseaux, au manque d'entretien, au

2oB Certe outorité impose une justice sommaire dons les zones où lo présen ce gouvernementole est

dêficiente. Ces outorités locoles protègent propriété et ordre public et rèrylent les disputes locoles à

l,intérieur du villoge ou entre villoges. En protigue le dino gère oussi des cos de criminalité dons les zones

ruro les,cuvudelomontéeducr ime etdel ' inef f icoc i té ,de lopol ice etde l 'ordre jud ic io i reendehorsdes

zones urboines 
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problème de gestion des stations de pompage. La maîtrise de I'eau dépend à la fois de la

maîtrise des arrivées d'eau dans la parcelle et de la maîtrise des évacuations d'eau en aval

qui toutes deux déterminent la hauteur d'eau dans ces parcelles. Dans les périmètres

irrigués, on peut ne pas disposer d'une bonne maîtrise d'eau sulte à I'état des canaux

primaires ou et secondaires, leur ensablement, I'insuffisance des volumes d'eau en amont,

ou par I'incapacité de drainer un I'excédent d'eau généré par les pluies ou des crues. En riz

aquatique hors périmètre (bas-fonds), on ne maîtrise souvent que l'évacuation des eaux,

I'arrivée d'eau étant tributaire de la pluviométrie sur le bassin versant. On ne peut ainsi y

mettre une parcelle à sec sans risque. Une bonne maîtrise d'eau constitue un avantage

significatif, voire une condition pour vraiment tirer parti des techniques modernes de

production. Son maintien est tributaire de travaux importants de réhabilitation et d'entretien

des périmètres.

Selon I'atelier de Mantasoa (Etat des lieux de la filière riz malgache 1996), << une

baisse notable des rendements esf en toute probabilité une réalité depuis Ia libéralisation

ce constat esf compatible avec la politique de désengagement brutal de l'Etat qui a

débouché sur un repli des campagnes, faute de strucfures relais pour encadrer le paysan ...

on enregistre une bar'sse des rendements des périmètres /es p/us productifs autrefois

encadrés par l'Etat r (DROY'on, 1997). Ainsi la filière riz se caractérise par une dégradation

des performances des zones irriguées à fort potentiel de production dont les systèmes

demeurent peu intenslfs (emploi extensif de main d'æuvre et emploi réduit d'intrants) tandis

que la gestion de I'eau s'y dégrade (maîtrise partielle du facteur eautto;.

A Madagasær, I'eau est ainsi considérée comme un facteur de blocage par 68%

des riziculteurs (UPDR FAO 1999). Au niveau régional, la contrainte pèse plus fortement sur

le Nord -Ouest (86% des déclarations), les Hauts Plateaux (84%) et le Lac Alaotra (79o/o). En

termes relatif dans le classement des contraintes pesant sur les riziculteurs de filière riz, Ja

maîtrise d'eau est citée cornme contrainte majeurezll par 74o/o des producteurs, soit

largement plus que les autres contraintes analysées (lntrants agricoles cités parmi les 3

premières contraintes par 59%, crédit 460/o, foncier 460/o, encadrement technique 35o/o, main

d'ceuvre 18o/o, commercialisation 8%). Elle se positionne ainsi comme la contrainte la plus

forte sur le secteur riz. Ce facteur de blocage correspond essentiellement à un déficit

quantitatif (58% des déclarations), à une mauvaise gestion des ressources (28o/o).

toe DROY, r; ort. cit.
210 Résultots MADI O t995, t996,1997 sur périrnèlre de Morovoye, et Economie de Modogoscar,revue no?
octobre 97,page47
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Néanmoins 13o/o des déclarants particulièrement dans I'Est et le Lac Alaotra relient la

contrainte d'eau à des problèmes d'inondation.

Tableau 43 : Contrainte du manque de maîtrise de I'eau

Nord 55 70
Nord-Ouest 78 197
Centre-Ouest 34 66
Hauts Plateaux 73 231
Est 67 101
Lac Alaotra 59 73

: étude F, 99

On remarquera dans le tableau précédent que le degré de maîtrise de I'eau est

estimé bon par les paysans sur 41% des surfaces aquatiques du Lac Alaotra contre

seulement 27o/o sur les Hauts Plateaux, 22o/o dans le Nord Ouest. Le Centre Ouest fait

exception avec 650/o de surfaces de riz aquatique estimé en bonne maîtrise. C'est dans le

Lac Alaotra le Nord-Ouest, qu'on constate la plus forte corrélation entre rendements moyens

et degré de maîtrise de t'eau pour le riz aquatique (tableau 44). Dans ces deux régions, les

rendements moyens gagnent de 53% (Lac Alaotra) à 83o/o (Nord Ouest) quand on passe

d'un degré de maîtrise de I'eau mauvais à bon. La dépendance des rendements vis à vis de

fa maîtrise d'eau paraît moindre sur le Centre Ouest (perte de 1 4o/o êî situation de mauvaise

maîtrise) et les Hauts Plateaux (perte de 22% quand on passe de bon à mauvais)

Degré de maîtrise
de I 'eau

Lac Alaotra
(kq/ha)

Gentre-Ouest
(ks/ha)

Hauts Plateaux
(kq/ha)

Nord Ouest
(ks/ha)

Bon 3282 2087 3535 1779
Moyen 2490 1748 3/.24 1 5 1 9

Mauvais 2139 1788 2740 971

Le gain de rendement de 780 kg à I'ha entre moyenne et bonne maîtrise de l'eau

(aménagé) au Lac Alaotra est vraisemblable du seul fait que I'amélioration de la maîtrise de

I'eau permet des repiquages eUou des semis plus précoces. Cette bonne maîtrise de I'eau

associée à des semences améliorées et des engrais mixtes (emploi conjoint minéral et

organique) permet de passer le cap des 4000 kg /ha sur le Lac Alaotra (4000-4458 kg/ha

selon les cornbinaisons). Selon cette enquête sur base d'auto appréciation par les paysans,

zrr Er1 considérée comme confrointe mojeure toute controinte positionnéa por les pnoducteurs pormi les

trois premières controintes à lo production
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il y aurait 72 200 ha de riz aquatique au niveau du Lac Alaotra, considérés en degré de

maîtrise moyen ou mauvais et nécessitant un effort d'amélioration de la maîtrise de I'eau.

Un tel investissement pourrait théoriquement engendrer un passage progressif à un

rendement moyen de 3282 kg/ha pour le riz aquatique du Lac contre 2632 kg/ha

actuellement (+25%, soit un volume additionnel de production de 80300 tonnes).

L'enquête a montré que le rendement en aquatique augmente de 300 à 1100 kg/ha

avec le degré de maîtrise de I'eau. On notera que le problème est particulièrement crucial

dans le Nord-Ouest suite à la détérioration presque généralisée des infrastructures des

périmètres antérieurement aménagés. La grande majorité des rizières y sont actuellement

sans maîtrise de I'eau. Au niveau national ce sont près de 700 000 ha de rizières

aquatiques qui sont affectés par une mauvaise maîtrise de I'eau (voir tableau précédent).

L'importance de la qualité du contrôle de I'eau pour le riz irrigué est évidente. Comme

BarkeÉ1z et al (1985) te soulignent, il existe une forte corrélation entre la proportion de

terres irriguées et la qualité de I'irrigation, Lorsque davantage de terres sont irriguées, I'eau

devient plus rare, i l y a une demande pour un meilleur contrôle de I'util isation de I'eau dans

les systèmes qui existent de telle façon que les deux facteurs évoluent ensemble.

L'augmentation de la part des rizières irriguées dans le village augmente le rendement du riz

irrigué. Au delà de la seule maîtrise de I'eau, c'est I'ensemble de la dégradation des

ressources naturelles qui se pose avec l'érosion des sols cultivables et des ressources en

eau. Dans le cadre des enquêtes réalisées par le réseau d'Observatoires ruraux en 2000,

nous avons tenté de cerner le poids de ces contraintes. Aux deux questions posées sur

l'évolution du sol cultivable et de la nappe d'eau, une partie des ménages ont déclaré une

situation de dégradation ("se dégrade peu" ou "se dégrade beaucoup") pour I'une des

questions ou pour les deux. Le tableau ci-dessous caractérise ceux qui ne déclarent aucune

dégradation, une dégradation de I'un des facteurs (dégradation réduite), ou une dégradation

des deux facteurs (dégradation forte).

Tableau 45 : Caractérisation du degré de déoradation des sols et des nappes d'eau
Sources : Données ROR 2000

Movenne qénérale 184 830 310 418
Pas de déqradation 12% 262 880 307 423
Déoradation réduite 24o/o 209 858 300 465
Déoradation forte 64o/o 165 790 301 412

Ertrait: " lnsécuité rurale, gestlon des nsgues et pauvreté rurale" (BOCKEL, RAKOTOVAO,200l)

212 BnRKER, R, HERDT, R et ROSE, È, The rice economy of Asia. Pessources for the fufure, Woshington
DC, 1985

Page 168



En I'analysant comme facteur discriminant sur le degré de pauvreté des ménages

rizicutteurs (sur 6700 ménages riziculteurs enquêtés dans le cadre ROR 2000), il ressort que

cet effet de dégradation a un impact sur plusieurs indicateurs (disponibilité en paddy par tête,

revenu brut par tête...). Ainsi la dégradation du sols et des nappes affecte le revenu bruV

tête.

Ceci caractérise le risque environnemental dont les effets sont perceptibles sur les

performances 1dcoles (passage de 262 kg à 165 kg/ tête) et sur les revenus bruts par tête

(passage de BB0 000 fmg/tête à 790 000 fmg/tête. ll est à noter que la grande majorité des

producteurs ROR (640/0 des répondants) se placent en situation de dégradation forte des

sols et des nappes d'eau, ce qui amplifie le poids de la contrainte dans I'insécurité rurale.

En situation d'incertitude, les producteurs privilégient une stratégie de flexibilité. Ne

sachant pas si un phénomène susceptible de détruire les récoltes, va se produire ou non, les

producteurs tendent à minimiser les avances (monétaires ou en travail) qu'ils consacrent à la

production. Dans le cas où les récoltes sont effectivement détruites, la perte d'avance sera

moins élevée que s'ils avaient opté pour une stratégie d'intensification considérant leur

production future comme acquise. Le risque et I'incertitude ont pour effet de décourager les

avances productives, surtout si elles doivent engendrer un décaissement monétiaire.

Concrètement les producteurs utilisent moins d'intrants, accordent moins de travail aux

cultures, limitent I'entretien des infrastructures et optent pour des comportements qui

minimisent les effets négatifs du risque : agriculture extensive par défrichements là où la

terre n'est pas un facteur limitant, multiplication des activités (agricoles ou non), part plus

importante consacrée aux prodults vivriers dans une logique d'autoconsommation, qui

permettent au moins de réduire le risque pesant sur ta dégradation des prix de cultures

d'exportation.

Tous ces facteurs de risque sont pris en compte dans le choix des stratégies de

production et constituent un facteur dissuasif dans I'emploi d'intrants modernes et de

nouvelles techniques qui requièrent une avance monétaire du producteur sans assurer un

résultat final dans un environnement de risque élevé comme on va le voir dans la prochaine

section. Ces résultats conduisent à souligner le caractère prioritaire des efforts et

investissements en matière d'entretien, de gestion et de réhabilitation des périmètres

irriguées (voir chapitre lV sur les investissements publics). Au delà des facteurs de risque,

I'emploi des intrants et I'accès aux technologies constituent un facteur clé des stratégies

paysannes.

Page 169



3.5 LE PROGRES TEcHNIQUE : VULGARISATION eT AccEs AUx
I NTRANTS ET VULGARISATION

3.5.1 TecxruoLocrEs NouvELLEs

Le progrès technique autonome en agriculture peut être décrit par les améliorations

des qualifications des agriculteurs, par I'accumulation de savoir-faire nouveaux dues à

I'expérience pour chaque changement technique, par des économies d'échelle ou des

innovations en organisation. Selon Schultz, l'éducation et la formation qui sont des

investissements directs dans le facteur travail, constituent un facteur de production à part

entière et un véhicule obligé de la croissance. Selon Hayami et Ruttan c'est la dotation en

facteurs, le rapport terre/homme qui est la cause essentielle de la direction du changement

technique en agriculture. La frontière des possibilités de production est déterminée par les

facteurs de production disponibles et par le plafond technologique dépendant des capacités

humaines. Cette analyse sur le rôle du capital humain s'inscrit dans le courant des théories

du progrès technique endogène (voir aussi 4.1).Le niveau des connaissances techniques de

production n'est pas considéré comme exogène, mais déterminé par le montant des

ressources affecté à la recherche-développement (RD), à la formation et à la diffusion des

techniques. L'orientation du progrès technique labour-saving ou capital-saving n'est pas

induite dans /e n spectre des techniques )); /es biais du progrès technique ne sonf que le

résultat des conditions économrgues dans lesquelles s'effectue le choix des techniques, c'esf

à dire le résultaf des arbitrages sur l'intensité factorielle ou encore le rapport WL (MOUNIER,

1ee2).

Selon Schultzztt 11964), le dévetoppement de l'agricutture ne peut provenir que d'une

évolution spectaculaire vers des technologies plus productives. La technologie nouvelle est

considérée comme équivalent à une source de revenus futurs mis à la disposition des

agriculteurs pour être acquise par eux. L'argument est basé sur la logique d'allocation de

ressources des exploitants : est ce que les exploitants qui opèrent une allocation de leurs

ressources génératrice de rendement sous I'empire d'une technologie traditionnelle, ne vont

pas aussi agir "de façon rationnelle" dans leurs acquisitions de nouvelles sources de

revenus. Schultz considérait que les nouvelles technologies agraires comportaient

davantage d'incertitude quant à leurs résultats que les technologies traditionnelles et que

cette incertitude avait pour effet de dissuader les agriculteurs ennemis du risque de se lancer

2r3 SCHULTZ, T W : Transforming Tradifional Agriculfure, New Hoven Yole University Press, 1964
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dans des innovations comportant des chances de gains élevés sur la base d'une utilité

escomptée. L'hostilité à la prise de risques étant elle-même fonction du niveau actuel de

revenu, cette analyse contribue à expliquer pourquoi, en dépit de la neutralité, par rapport à

la taille d'exploitation, des nouvelles technologies (en particulier celles basées sur la

combinaison engrais-irrigation-semences), I'inégalité au sein du monde rural n'a pas diminué

notablement et s'est même sensiblement aggravée dans certaines zones (TOYE 198721\.

Les mentalités et les valeurs individuelles portées par les populations urbaines

semblent plus favorables aux innovations techniques et transformations sociales. La

subculture paysanne semble dépourvue du système de sensibilité- conviction - croyance qui

forge les valeurs d'entreprises (risque, volonté de réussite, épaisseur du temps) (MOUNIER,

1gg121\. Néanmoins selon la théorie micro-économique, les individus agissent en utilisant

au mieux les ressources dont ils disposent, compte tenu des contraintes qu'ils

subissent. Or dans les filières et plus généralement dans le monde rural africain, le risque et

I'incertitude (climat, niveau et connaissance avant campagne du prix futur, conditions

d'écoutement de la production, etc.) constituent des contraintes qui engendrent chez les

agriculteurs des stratégies qui ne correspondent pas au schéma de maximisation du profit du

producteur néoclassique mais qui, dans leur contexte, apparaissent comme parfaitement

rationnelles : diversification des activités économiques, faible recours aux avances

productives, exploitation < minière > des ressources naturelles, par exemple.

L,évaluation des systèmes de préférences des paysans semble assez simple. Sauf

exception, ils redoutent le changement, ce qui n'est d'ailleurs que la version élargie de

I'aversion pour le risque de tout agent économique rationnel. lls obéissent à une logique

orientée vers la survie du groupe familial plutôt que vers I'accumulation (OUIERS-VALETTE,

1992216). L'incertitude réduit I'horizon temporel des producteurs. Toutefois, la plupart des

chercheurs insistent sur ta non pertinence ou I'attention excessive accordée aux ( blocages

socioculturels >, à la < passivité D de la masse paysanne. Bien mieux, la question posée

(sans qu'il y soit répondu) est de savoir ( pourquoi la tradition est prise comme référence et

sert de repoussoir au développement ?r, (CHARMES, 1975217).

214TOYE,t r :ar t .c i t .
zr: tr11gg1.1fER, A : Les fhéories économiques de la croissance agricole, f NRA, Economico , t99?
216 qUIER5-VALEfiE, S ; Polifique incifafrice et apprenfissage 

"o11a6sif: 
le cas des opérations de

productivité rizicole à iladagascar, CNRS CERED-LAREA,Economie Institutionnelle et ogniculture CIRAD,

Actes du XIIIème séminqire d'économie rurole,Montpellier, t99?
217 CHAR^^ES, J : Théorie ef pratique de la vulgarisafion agricole, Cohier Orstom 1érie Sciences Humoines

Vol Xfi n"3pZ4g-ZEB,lg1Shttp://www.bondy.ird.frlpleins fexteslpleins textes 4/sci hum/0133l.Pdf
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On peut noter le décalage entre les conseils apportés aux agriculteurs et les

pratiques des paysans. Les règles proposées (en I'occurrence techniques), les

comportements qui en découlent (acheter de I'engrais à un prix préférentiel à tel date,

écouter les leçons du vulgarisateur en général jeune) ne sont pas ceux formulés ou adoptés

spontanément par le groupe. Ce point est déterminant, car c'est le décalage, voire cette

opposition, qui est au cæur même de l'incitation organisationnelle. Plusieurs exemples

d'actions de développement montrant un décalage entre les préférences et pratiques des

promoteurs de ces actions et des paysans concernés (QUIERS-VALETTE, 1992) sont

donnés. Afin d'améliorer la production caféière, of, envisagea la création de plantations

nouvelles avec des variétés à haut rendement et un début de spécialisation des planteurs.

Les paysans déclarèrent préférer les anciennes variétés nécessitant moins de soins

culturaux et vouloir intensifier leur culture de riz. Ailleurs un projet de lutte contre les < tavy >

et les feux de brousse fut proposé (années 70-80), doublé d'une action de reboisement

intensif. Mais les paysans, qui souhaitaient disposer de tenain pour leurs cultures vivrières

traditionnelles et de pâturages pour leurs bæufs, étaient partisans de I'extension des < tavy u

et des feux de brousse : de nombreux reboisements existants furent ainsi réduits à néant.

Pour contrer ces oppositions ou décalages entre objectifs nationaux (préférences de I'Etat)

et satisfaction de court terme des agents économiques et des ménages, il est nécessaire

d'initier une politique incitatrice. Pour être incitatrice, une politique ne doit pas se limiter à des

appuis en amont de la production (conseil, crédit, intrants...), elle doit aussi fournir un

environnement économique avec des prix incitatifs.

Une série de recherches a été menée sur les opérations de productivité rizicole de

Madagasær (OPR). Ces OPR réalisées dans les années 70 visaient à augmenter la

production de riz. Elles avaient un double objectif : à court terme d'augmenter la productlon

vivrière de riz de la paysannerie des Hauts Plateaux ; à plus long terme de dégager un

surplus commercialisable et ouvrir les voies à une économie de marché. Etant donné

I'urgence de la situation (paysans au bord de la crise de subsistance), le premier objectif

était prioritaire et commun aux différents protagonistes ; le second provenait surtout des

promoteurs des OPR. L'augmentation des rendements n'a permis que de couvrir le premier

objectif. Le processus montrait ainsi un décalage entre les préférences eUou pratiques des

promoteurs de ces actions et des paysans qu'elles concernaient. On se plaçait donc dans

une situation de résistance au changement nécessitant des actions d'accompagnement,

d'incitation et d'apprentissage. ll en ressort en conclusion que la non production d'effets

amorçant un apprentissage collectif chez les paysans des Hauts Plateaux de Madagascar

tiendrait donc moins à I'absence de certains lngrédients nécessaires qu'à un manque de

dynamisme de I'ensemble de l'économie malgache. En d'autres termes des politiques
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incitatrices même bien conduites ont leurs limites. Rien ne remplace une dynamique d'auto

initiatives individuelles spontanées qui ne pourront se réaliser que dans un

environnement économique incitatif en termes de prix et de revenus paysans avec un

niveau de risque et d'incertitude limités. Ceci nous conduit à réaliser une analyse plus

approfondie du fonctionnement de la vulgarisation.

3.5.2 DECNE D'ACCES A LA VULGARISATION DES AGRIGULTEURS

Si l,on dépasse la notion de présence de services (présence d'un agent de

vulgarisation dans la zone) pour analyser le degré d'efficience des services publics de

vulgarisation sur base des déclarations des producteurs, I'accès à la vulgarisation devrait

aussi constituer un facteur important de différenciation. Le réseau de vulgarisateurs présente

une couverture spatiale très satisfaisante pour un pays en développement avec 74% des

riziculteurs enquêtés en lggg dans l'étude filière riz signalant I'existence d'un vulgarisateur

dans leur zone, malgré les contraintes d'infrastructure routière et le degré élevé de

dispersion de ta population rurale. Ce chiffre relatant la présence de vulgarisateurs monte

jusque gg% dans le Nord, BB% dans le Nord Ouest et 82o/o dans le lac Alaotra. lls ne sont

plus que Sgo/o sur les Hauts PIateaux. Ceci peut s'expliquer par la forte implication extra-

agricole des ménages des Hauts Plateaux qui sont moins disponibles dans leurs champs'

La ,,réception de nouvelles techniques culturales dans les zones où il y a un vulgarisateu/'

est estimée de façon déclarative au niveau des producteurs. Elle est confirmée par 68% des

producteurs situés dans les villages bénéficiant de vulgarisateurs (RAKOToVAo,

RANDRIAMBOLOLONA, BOCKEL, 2OO1 218).

Zone Exploitants
signalant

l'existence d'un
vulgarisateur

Exploltants
réceptionnaires de

nouvelles techniques
culturales

Exploitant
disposés à suivre

ces nouvelles
techniques

Niveau de
satisfaction aux

méthodes de
vulsarisation

Nord 93% 74o/o 66% 54o/o

Nord Ouest 88o/o 68% 67o/o 49o/o

Centre Ouest 83o/o 50o/o 34o/o 12o/o

Haut olateau 58Yo 37o/o 28o/o 19o/o

Est TOYo 42o/o 32o/o 22o/o

Lac Alaotra 82o/o 760/o 56% 41o/o

Ensemble 74o/o 50% 40% 27o/o

@frrere riz 1999-2ooo FAo UPDR

zrE RAKOTOVAO, J-M, RANDRIAMBOLOLONA W, BOCKEL, L ; Quel est le poids réel de lo dynomigue

d,orgonisotions poysonnes? Quel est le degré,de diffusion de lo vulgonisotion dons le milieu ogricole? , note

d'onolyse UPDR, document de trovoil, juillet 2001 
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Ainsi il s'agit de 68% des producteurs parmi les 74o/o de riziculteurs signalant la

présence d'un vulgarisateur. Ainsi cette réception de nouvelles techniques correspond à près

de 50% des producteurs au niveau national. Les régions les mieux couvertes sont le Lac

Alaotra (760/0) Ie Nord (74Yo) et le Nord Ouest (68%).

La "disponibilité à suivre les nouvelles techniques" parmi ceux qui les ont reçu est de

80% au niveau national. On peut ainsi considérer que 4Oo/ 21s des producteurs riziculteurs de

Madagascar bénéficient à la fois d'un vulgarisateur présent dans leur zone, d'une réception

appropriée des messages de vulgarisation tout en présentant une "disponibilité à suivre les

nouvelle techniques". Cette disponibilité à appliquer de nouvelles techniques traduit en

quelque sorte le degré d'efficience du système de vulgarisation. La disponibilité à suivre les

nouvelles techniques est particulièrement élevée dans le Nord, le Nord Ouest et le Lac

Alaotra. Cette analyse met en relief le caractère complexe d'une démarche de vulgarisation

qui demande une distribution large au niveau spatial (présence), un contact permettant

I'identification de problème et l'échange d'information, une qualité du message technique

(adéquat, adapté, persuasion) puis un environnement de réalisation.

Le niveau de satisfaction final est relativement bas avec 27o/o de producteurs.

Néanmoins ces producteurs correspondent à plus de 50% des producteurs réceptionnaires

de rnessage de vulgarisation. En outre cet indicateur de satisfaction se reporte au service

de vulgarisation et non à I'application réussie des conseils de vulgarisation. Son

i nterprétation demeure complexe.

Ceci démontre que I'efficience de la vulgarisation dépend d'un cumul de conditions à

commencer par la présence de vulgarisateur, puis le degré de réception des messages, et la

disposition à les suivre à rapprocher de la pertinence du message. Néanmoins l'application

effective puis les résultats des nouvelles techniques demeurent cautionnés par l'existence

d'autres facteurs positifs comme le crédit, I'accès aux intrants, les facilités de transport pour

évacuer les surplus de production. ll s'avère donc nécessaire d'analyser les effets induits

par la combinaison de ces facteurs positlfs.

zre 4}oh = 80% des 50% de producteurs
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3.5.3 ACCCS AUX INTRANTS

Dans l'étude sur tes déterminants à I'emploi de fertilisants en Afrique sub-

saharienîê2'o, Anwar Nasseem et Valérie Kelly montrent que le niveau d'emploi d'engrais

est fortement corrélé avec le degré de pluviométrie annuelle, la densité de I'infrastructure

routière, le niveau de scolarisation des enfants et la part de terres cultivées en coton, en

mais et en inigué. Un niveau élevé de pluviométrie ainsi que la disponibilité de parcelles

ir1guées réduisent en effet la contrainte de disponibilité en eau ; I'accès routier réduit les

coûts de transport et le prix des intrants. La culture de coton 100% monétarisée

s'accompagne souvent de facilités de financement d'intrants. En outre après le coton, Ia

mise en culture de vivrier profite encore de la fertilisation. Enfin le maïs réagit très vite à la

fertilisation. Ainsi les effets cumulés des points suivants contribuent à améliorer les revenus

favorisant une scolarisation plus forte des enfants.

Les conclusions de Reardonzl sur ta libéralisation associent commercialisation des

intrants et commercialisation aval des produits comme deux contraintes majeures à

I'amélioration de la productivité agricole en vivrier : <ll demeure ainsi comme défi majeur la

conception de systèmes de commercialisation des intrants et de la production agricole qui

permettent une véritable croissance de productivité dans les petites exploitations à

dominante vivrière avec un profil d'autosubsistance. En effet celles ci évoluent peu et ont des

capacités réduites pour changer leurs systèmes de culture. ll faudra ainsi recibler I'action en

passant d'une libéralisation des marchés à la façon de stimuler I'innovation technique et la

croissance de la productivité pour accompagner la transformation structurelle de ces

exploitations> ($TftfiTZ, BA, 1996æ2 ; JAYNE, JONES , 1997n3 ).

En 1ggg, selon l'étude filière riz, le volume d'engrais employé sur le riz est estimé à

14 7OO tonnes soit l'équivalent de près de 10 kg I ha avec de fortes variations entre

systèmes de culture et régions. Les données par région sur I'application d'engrais par ha de

riz varient entre O et 31 kg/ha. La plus grande partie de I'engrais employé dans la

zzo 514g5EE,ti\, A et KELLy, V ; illacro frends and determinanfs of fertilizer use in sub-saharan Africa.

Broad analysis on dafd from more than 30 cortnfries, Working poper no73 l1 5U Internotionol Developmenf ,

1999
zzt REARDON, T et ol. : promofing susfainable intensificafion and producfivity growfh in Sahel agriculture

after mdcroecononic policy reform, Food Policy, vol.2? ,1997
?z? STAATZ, J-rr^ et BA, M: Encourager la Transformafion de l'Agriculture et des Systemes Alimenfaires

en Afrique.,,Food Security II Policy Synthesis Number 13F, 1996
zzs g.4y51E, T S et JONES , S : Food ûlarketing and Pricing Policy in Eastern and Southern Africa: Lessons

for Increasing Agricultural Productivify and Access to Food, Food Security ff Policy Synthesis Number 12,

1996 
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production rizicole est consommée dans trois régions : Hauts Plateaux 31kg/ha, Centre

Ouest I kg/ha et Lac Alaotra 13 kg/ha (FAO UPDR, 1999 Enquêtes filière riz). Une partie

importante de l'engrais employé à Madagascar provient en fait de donations des bailleurs.

La contrainte liée à I'accès aux intrants agricoles est considérée parmi les trois

principales contraintes à la production par 590/o des producteurs enquêtés en 1999 (UPDR

FAO). En termes de pourcentage de déclarants, c'est ainsi la seconde contrainte juste après

la contrainte de maîtrise d'eau (74% des producteurs). Sur base des données issues de

I'enquête producteurs (Madagascar FAO UPDR, 1999-2000), j'ai réalisé une analyse

factorielle en correspondances multiples (AFCM) visant à analyser Ies contraintes à I'accès

aux intrants. Cette analyse a intégré 23 variables dont 19 variables nominales actives en

modalités et 4 variables continues illustratives. Les résultats bruts de l'analyse sont fournis

en annexe 5 (Résultats bruts des analyses factorielles), plus précisément dans la

composante 5.5 : AFCM sur la contrainte à l'accès aux intrants des 1ZQB rtziculeurs (FAO

UPDR 99). Cette analyse présente un niveau assez bas en termes de valeurs propres

(niveau d'explication des variables qui est exprimé au travers des facteurs) €r on y a

soustrait des variables fortes comme le rendement. On recherche en effet davantage les

raisons favorisant ou conduisant à I'emploi d'intrants et expliquant la logique d'intensifÏcation

-modernisation que les effets de ce même emploi sur les performances techniques.

Les variables quantitatives continues maintenues comme variables illustratives ne

concernent que la superficie rizicole physique, le revenu total du ménage, l'âge du chef

d'exploitation et le niveau d'investissements en équipement. On a intégré dans les variables

nominales actives des variables exogènes comme l'existence d'élevage, I'accès et I'emploi

de crédit, I'appartenance à une association et le niveau d'instruction. Selon la figure suivante,

dans cette analyse factorielle en correspondances multiples, I'axe principal (facteur 1) est

corrélé négativement avec toutes les variables traduisant un emploi d'engrais minéraux

(AM1 ), organiques (AN1), de semences améliorées (AL1), de produits phytosanitaires

(AO1). Ges corrélations négatives permettent d'interpréter cet axe comme une

expression du degré d'inemploi d'intrants agricoles. Aussi les variables corrélées

positivement à cet axe peuvent exprimer une relation de causalité vis à vis de l'emploi réduit

d'intrants ou une situation caractéristique d'emploi réduit d'intrant.
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Fioure 27 : Facteur 1 degré d'inemploi d'intrant - facteur 2 tvpe d'intensification de I'AFCM contraintes à
l'intensificationæ+

Facteur 2

Superfide rizicole ptqÉiquc

AG-1

r 1 1 r A817
AA.b

-zfr -150 '0'75 o 0'75
Facteur 1

Significafion des abrégés de variableszzs

ll apparaît que les chefs d'exploitation disposant d'un niveau d'éducation secondaire

ou supérieur (AC4, ACS) ont un accès plus systématique aux intrants alors que les illettrés et

ceux ayant stoppé en primaire (AC1, AC2) sont défavorisés. L'existence d'un sol fertile

semble pousser à l'emploi d'intrants (AJ1). La réception de conseil sur les techniques

culturales est très corrélée à I'emploi d'intrants (davantage que Ia présence d'un

vulgarisateur).

parmi les facteurs lim1ants exprimés par les producteurs, c'est la méconnaissance

des intrants, la mentalité et I'inexistence du produit sur le marché qui sont le plus fortement

corrélés à I'emploi réduit d'intrants. Le recours au crédit apparaît comme un facteur

zza Tobleoux détoillées enonnexe 5 cornposonte 5.5: AFC,tt sur lo contnointe à l'occès aux intronts des 1208

riziculeurs (FAO UPDR 99)
??5 5"" voriobles à modolités comprennent lo Zone d'enquête (de AAI à AA6), le Modèle d'exploitotion

rizicole (A81 à ABIB), le niveou d'instruction (ACl illetlré, à AC4 supérieur), Elevage des porcins (AD1, ADZ),

Elevogedes bovins (AEl, Ae?), Etes-vous membre d'une ossociotion? (AFl AF?), Recours aux crédi''l (AGI,

AG?): motif du non recours ou cnédit (AH-l pos besoin , AH-? diff icile), . besoin de crédit non sotasfait

(AI_1 ochotintronts, AT-?moind'oeuvre), Conmentvoyez-vouslofertil itédusol ?(AJ-l bonne, Atr-2en

boisse, AJ_3 mouvoise), Premier focteur limitant l'utilisotion d'intronts (AK-l méconnoissqnce, AK-?

mentolité, AK_3 inexistence, AK-l prix élevé. AK-6 obsence de vulgorisotion), Utilisotion de semence

améliorée (AL_l oui AL-? non), Utilisotion d'engrois minérsux (AM-l AM-z), Utilisotion d'engrois

orgonigues (AN-l , AN-z), UtilisoTion de produits phytosonitoires (Ao-1, Ao-2), Superficie rizicole

physigue (ZOA moins de 0.3 ho à 2OE plus de 1.4 ho), Age en onnées (214 18-35 ons à 21E plus de 61 ans),

investissenent éguipement (?2A à2?e), Revenu totol du ménoge (23 A à 23 E)
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déterminant majeur (corrélation très négative forte avec le non emploi d'intrants). Le facteur

2 type d'intensification différencie les Hauts Plateaux (plus de matière organique, de

semences améliorés et de travail) du Lac Alaotra mais son interprétation n'apporte rien de

nouveau. Dans le graphe précédent, I'axe factoriel 1 exprimant le degré d'inemploi d'intrants

est aussi corrélé négativement avec le revenu total du ménage, la surface rizicole,

I'existence d'élevage porcin, d'élevage bovin, le niveau d'équipement. Ces variables

contribuent toutes à améliorer la situation du ménage.

Les régions les mieux positionnées en termes d'emploi d'intrants sont le Lac Alaotra

et les Hauts Plateaux. A I'opposé les modèles d'exploitation de la région Est et de la région

Nord sont les plus faibles utilisateurs d'intrants.

Lors de I'enquête producteurs réalisée en 1999 (FAO UPDR), le premier facteur

limitatif à l'emploi d'intrants déclaré par les producteurs est le prix excessif dans le Centre

Ouest et les Hauts Plateaux (3245o/o des producteurs), tandis que les autres régions mettent

en avant la mentalité et l'habitude comme premier facteur limitant (3346% des producteurs.

Au niveau national, 36% des producteurs signalent leur mentalité comme premier facteur

limitant et 27o/o des producteurs signalent le prix comme facteur limitant ; seulement 11%

mettent en avant l'absence de produit ou l'éloignement du point de vente. Néanmoins cette

contrainte d'éloignement génératrice de coûts de transaction importants peut être sous-

estirné dans ce dernier chiffre car l'éloignement peut être exprimé par les paysans à travers

la contrainte de prix. Stifet, Minten et Dorosh226 montrent que t'emploi d'engrais chimiques

qui concerne en moyenne de I'ordre de 12o/o des ménages ruraux à Madagascar est

fortement affecté par le degré d'isolement ; il passe ainsi d'un emploi par 25o/o des ménages

dans le quintile le moins isolé à seulement 5% dans le plus isolé. Selon leurs travaux I'emploi

d'engrais baisse fortement dès que les paysans doivent passer plus de 4 heures et demi à

se déplacer pour aller à la ville la plus proche.

ll apparaît logique de considérer la réponse contrainte < prix > comme une façon

pour les paysans d'exprimer non seulement le niveau de prix mais aussi une contrainte en

termes d'éloignement, en termes de liquidités (trésorerie, crédit), alors que la contrainte de

<< mentalité D agrège à la fois la notion de savoir, d'accès à I'information et d'éducation à une

tradition paysanne de prudence dans la gestion des risques.
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Comparer le degré d'emploi d'intrants avec un autre pays permet une meilleure

interprétation de situation. Ainsi la comparaison des coûts de production hors main d'æuvre

familiafe entre te Vietnam (LEBAILLY, DOGOT, VAN BIEN, TIEN KHAI , 2OOO227) et

Madagascar (sources : FAO-UPDR 1999) permet d'illustrer le différentiel d'intensification

entre les deux pays. ll est à noter que ces comparaisons de performances techniques entre

pays seront élargies en seconde partie à une comparaison globale des politiques de soutien

aux filières de production. Hors travail familial, les coÛts de production par ha et par saison

culturale varient de US$ 227 à 354 au Vietnam, avec en tête la Haute Plaine côtière et les

anciennes terrasses alluviales alors que dans la plaine d'inondation du Mekong, les coûts de

production varient de US$ 282 à 309. A Madagascar, en dehors des Hauts Plateaux, ces

coûts par ha sont situés entre US$ 50 et 137 | ha, traduisant un degré limité d'intensification.

Ainsi le Nord Ouest avec US$ 50-59/ha et le Centre Ouest avec US$ 84-951 ha se

démarquent par une riziculture très peu intensive en intrants et travail salarié. Sur les Hauts

plateaux, on retrouve un coût de production hors main d'æuvre familiale de US$ 224-334

très comparable à la situation vietnamienne. Cette analyse conduit à se poser la question de

la rentabilité économique liée à I'emploi d'intrants.

3.5,4 ErrErS ECONOMIQUES D'UN EMPLOI ACCRU D'ENGRAIS

La traduction pratique la plus courante d'un processus d'intensification dans les

rizières est le passage du système de rizière en foule au système de rizière SRA (amélioré)'

Dans ce processus technologique, chaque kilo additionnel d'engrais minéral employé

correspond à un gain additionnel de 4.5 kg de riz paddy dans la région des Hauts Plateaux

et 1S,g kg dans le Lac Alaotra (avec des niveaux équivalents d'emploi de fumier et d'engrais

organique) seton I'enquête de 1999. Ces chiffres correspondent à des productivités

marginales du kg d'engrais minéral selon les régions.

Le prix moyen d'achat à la ferme du principal engrais utilisé, I'urée était de FMG

2,564 par kg, tandis que le prix du paddy était de FMG 968 par kg. Ainsi chaque kg

d'engrais devrait assurer au moins 2.7 kg de production de paddy supplémentaire pour

couvrir le coût de I'intrant. Ce chiffre étant inférieur à la productivité marginale du Kg

d'engrais minéral, les bénéfices de I'emploi accru d'engrais dépassent largement les coÛts

induits par I'intensification. Néanmoins avec un prix du paddy baissant iusque FMG 650 par

kg comme en 2001, le retour minimum par kg d'urée devra s'élever à près de 4 kg de paddy'

zzt yEg6yLLy, P, DO6OT, T, PHA,IÂ VAN BIEN et TRAN TIEN KHAI ; ort. cit.
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réduisant ainsi significativement I'attrait d'une intensification de I'emploi d'engrais sur Ies

Hauts Plateaux. Get exemple montre aussi qu'une baisse des prix du paddy suite à la non

application des taxes à I'importation sur le riz réduit I'intérêt des producteurs à adopter des

technologies améliorant la productivité.

Au Vietnam un dollar additionnel de dépenses en coûts de production au niveau du

producteur de riz générait près de US$ 2-3 de valeur ajoutée en 1996. A Madagascar, ce

ratio était de 3.8 en 1999. Ce ratio varie entre 2,3 sur les Hauts Plateaux, la région avec la

production la plus intensive, et 8,8 dans les régions les régions à faible intensification, où le

travail demeure le principal intrant. Cette situation confirme les travaux de Minten et

Randrianarisoazs qui rapportent qu'une augmentation de 1 FMG de dépenses de production

en intrants modernes conduit à une augmentation de la production d'un montant de 3.20

FMG (ratlo de 1 : 3,2) ; ce ratio s'élève jusqu'à 1 : 6 dans le plus pauvre quintile. On est

donc dans une situation où la productivité marginale des intrants modernes, largement

étudié dans la recherche agronomique, est au plus haut (à la base de la courbe de

productivité marginale). Ainsi I'emploi d'intrants modernes présente une forte rentabilité

potentielle, particulièrement pour les ménages rizicoles les plus pauvres. Ceci confirme

qu'une stratégie d'augmentation de la productivité à travers l'intensification dispose d'un

potentiel important de croissance à Madagascar.

Tableau 47 : Ratio de la valeur aioutée / coûts intermédiaires de oroduction (millions Fmo)

Nord N-Ouest G-Ouest H-P Est L.Alaotra National

Ratio VA/CI
VA
cl

4,1 8,8 3,6 2,3 5,9 6,4
188 089 330 851 100 799 624675 289 530 269218
45437 37779 27 820 271 821 49 065 42016

3,8
1 803 162
473 938

Ainsi le diagnostic de la situation en termes d'emploi d'engrais dans la riziculture à

Madagascar, présente un paradoxe. D'un côté il existe de fortes contraintes qui en limitent

I'adoption au niveau de la ferme (coûts financiers, problèmes de distribution, instabilité du

prix du paddy). Par ailleurs, une augmentation de I'emploi d'engrais reste structurellement

attractive, particulièrement pour les ménages les plus pauvres. Par essence, le maintien

d'un tel paradoxe représente un risque important de (i) laisser passer une opportunité pour

accroître la productivité rizicole par intensification de la production avec un impact important

sur la pauvreté rurale, et (ii) prolonger I'expansion des surfaces cultivées, avec des coûts

environnementaux lourds, tandis que la pression pour accroître la production se fait plus

?28 i INTEN, B, RANDRIANARISOA, J-c : Agriculfural production: agriculfural land and rural poverfy in
lladagascar, FOFIFA Cornel I University, ?OOL
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forte. En conséquence, la résolution de ce paradoxe constitue un véritable défi pour le

gouvernement malgache, qui nécessitera de prendre en compte au moins quatre éléments :

(i) assurer une demande effective d'engrais au niveau de la ferme qui pourra être couverte

par les distributeurs à travers des avances (input vouchers), (ii) assurer un prix relativement

stable du paddy en assurant au moins I'application effective des mesures existantes en

matière de tarifs et de taxes à I'importation, (iii) améliorer le réseau de routes/ pistes de

desserte rurales pour réduire les coûts de transaction associés à l'emploi d'intrants et à la

commercialisation du paddy et (iv) améliorer la maîtrise de I'eau pour sécuriser I'effet des

intrants sur la production. Ges différents points convergent vers une politique publique

proactive pour soutenir le développement du marché d'intrants, assurer une protection du

marché domestique et investir fortement dans l'infrastructure routière et irriguée. Les

politiques publiques et leur impact sont développés en seconde partie.

3.5.5 ETTCT MULTIPLIGATEUR DE L'AGGES CUMULE AUX INTRANTS ET A LA

VULGARISATION

En termes d'évolution des rendements, on notera que denière une tendance globale

de baisse sur 1gg7-1gg7, l'étude sur les facteurs déterminants des rendements de riz à

Madagascar (MINTEN, RANDRIANARISOA, ZELLER, 199822e) a distingué un nombre

significatif de fokontant'*, Z1-gg% qui accusent des hausses sur différents systèmes de

riziculture (paddy aloha-asara 25o/o, vakiambiaty-jeby 21o/o, atriaty 33%) et 38% pour les

tanety. Les localités où le rendement moyen a augmenté, se caractérisent ainsi par une

utilisation d'intrants plus élevée. 26To emploient des engrais chimiques et 66% des engrais

organiques contre respectivement 17o/o et 27o/o dans les sites avec forte diminution de

rendement. ll en va de même pour I'emploi de semences améliorées qui concerne 17o/o de

producteurs contre Bo/o dans les sites en baisse, et qui traduit une augmentation depuis 10

ans (1 Z%). 640/o de ces sites disposent de rizières irriguées contre 39% de rizières irriguées

dans les sites en forte baisse de rendement. Ce sont aussi ces sites qui sont le moins

touchés par la baisse des surfaces iniguées (-3% de baisse des surfaces contre -12% à

Z5o/o dans les fokontany en stagnation ou en diminution forte de rendement). Dans ces sites,

on retrouve les villages ayant le meilleur accès à la vulgarisation (25o/o avec accès à des

zze 6gpçN, B, RANDRTANART5oA, tr-c, ZELLER, M: Niveau, Evolution et Facteurs déferminants du

rendement du Riz à lltladagascar, Etude à portir des données des enquêtes communoutoires, Cohier de lo

Recherche sur les politigues Alimentaines, vol 8, rnternotionol Food Policy Research rnstitute IFPR'I

FOFIFA, 1998
230 ;" fokontony molgache est une entitéspotiale; il est issu d'un découpoge odministrotif qui correspond ou

villoge en zone rrrà1" et ou quortier en zone urboine.rl peut comprendre de 100 à 6000 hobitonts'

Modogoscor compte de I'ordre de 13000 Fokontony page 1g1



agents de vulgarisation et 30% disposant d'une ONG de vulgarisation dans le fokontany

contre respectivement 12o/o avec agent et 13o/o avec ONG pour les fokontany en forte

diminution de rendement). En outre les communautés y disposent d'un niveau plus élevé de

bétail par tête. ll ressort que dans les communautés villageoises cumulant I'accès aux

intrants et I'accès aux marchés de produits agricoles, il y a eu des augmentations de

rendement de 25% en 10 ans. En approchant le problème d'une autre façon on peut

différencier le profil des producteurs selon qu'ils emploient ou non des intrants minéraux et

organiques.

Le tableau suivant distingue ainsi à partir de ces critères deux classes de producteurs

dont le différentiel de résultats est fortement significatif. Les chiffres caractérisent leur

différence par rapport à la moyenne générale (écart positif ou négatif par rapport à la

moyenne (1)) mais aussi l'écart entre les groupes (différentiel par rapport aux autres

riziculteurs (2)).

En distinguant deux groupes de producteurs, (i) ceux qui emploient des intrants

minéraux ou organiques et (ii) ceux qui ne le font pas, on constate ainsi un facteur

discriminant majeur. Ceux qui emploient des intrants disposent d'un rendement de 50o/o

supérieur et d'un revenu total 80o/o supérieur à ceux qui n'en emploient pas.

Tableau 48 : Analyse typologique des riziculteurs différenciés sur l'emploi d'intrants

231 Rendement / ho cultivé x nombre de cyclæ de cultures (cos de double culture en oguotigue)
232 Eguivolent à 50% de lo moyenne: niveou employé pour caro clêriser lo frange de populotion en situstion de
Pouvreté relotive' 
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Riziculteurs employant des intrants
oroanioues ou minéraux

Autres riziculteurs sans
intrants oro/ min

Moyenne
Générale
enquête

Riziculteurs
(non pondérée)

Situation
Moyenne

Ecart /
moyenne
Gen.  (1)

Différentiel /aux
autres

riziculteurs (2)

Situation
Moyenne

Ecart
/moyenne
oen.  (1)

Rendement bruV ha ohvsioue' 3293 24o/o 1 . 5 2240 -16% 2659
Revenu total brut 6,26 39% 1 . 8 3,4 -25% 4.51

o/o de ménages en dessous de
2.25 millions frnq oar an'"'

26% -36% 0,5 50% 24o/o 40,10/o

Autres Facteurs Explicatifs :
Investiss.annuel en équipement 791 000 150o/o 177.0 4470 -99% 316700

Surface de nz (ares) 104 2% 1 . 0 100 -2o/o 102
Présence d'un vuloarisateur 81.5% 0o/o 1 . 0 80.8% 0o/o 81,10/o

o/o de chefs d'exploitation illettrés 3o/o -66% 0.2 13% 43% 9.1o/o
o/o de chefs d'exploitation avec

éducation secondaire
41% 21o/o 1 , 4 29% -14o/o 34,00/o

To de ménages en association 42o/o 8% 1 . 1 37Yo -5o/o 39.0%
emoloi semences améliorés 33o/o 64% 2.8 11% -42o/o 19,8%

emploi oroduits Phytosanitaires 18o/o 122o/o 11.4 2% -81o/o 8.1Yo
Emoloi enorais Oroanioues 78o/o 152o/o 0o/o -100% 30.9%
Emoloi enorais minéraux 42o/o 153o/o 0o/o -100% 16,6%

Accès au crédit 8o/o 53% 2,3 3% -35Yo 5.3o/o
Source ; Base de données producteurs étude filière riz FAO UPDR, 1999



Ghez les producteurs employant des intrants on ne trouve que 26% de ménages

pauvres (avec un revenu brut inférieur à la moitié du revenu moyen national des riziculteurs)

alors qu'ils sont S0% dans t'autre groupe. Néanmoins l'emploi d'intrants organiques et

minéraux utilisé comme variable discriminante initiale fait ressortir d'autres éléments

discriminants. On découvre ainsi que le volume moyen d'investissement en équipement y

varie de 4000 fmg à ZOOOO0 Fmg selon les deux groupes. Ceux qui intensifient avec des

intrants sont donc aussi des producteurs développant une stratégie d'investissement en

équipement. par ailleurs parmi les producteurs utilisateurs d'intrants minéraux et organiques,

l,incidence des autres techniques modernes est largement supérieure ; l'emploi de semences

améliorées est trois fois plus courant, I'emploi de produits phytosanitaires est onze fois

supérieur en nombre d'utilisateurs.

pourtant ces deux groupes disposent pratiquement de la même surface rizicole et

d'un accès très similaire à la vulgarisation (80% signalent dans chaque groupe la présence

d,un vulgarisateur dans le village). Le différentiel de comportement sur I'emploi d'intrants des

producteurs est donc à rechercher ailleurs.

On notera ainsi une forte discrimination sur le degré d'éducation. il y a ainsi cinq fois

moins d'illettrés (3% contre 13Yo) et une part relative supérieure de 40o/o de producteurs

ayant réalisé I'enseignement secondaire (41% contre 29Yo) dans le groupe d'utilisateurs

d,intrants. ll y a davantage de ménages en association. Des études empiriques récentes

(DESSUS,2001t..; démontrent I'importance de l'éducation dans la croissance et soulignent

le poids de l'éducation primaire comme stimulateur de croissance à large échelle.

L'accès au crédit y est également 2,3 fois plus élevé chez les riziculteurs utilisateurs

d,intrants organiques et minéraux. Ceci confinme l'importance critique du facteur humain

(éducation, formation) non seulement comme service social de base mais aussi comme pilier

du progrès technique. On est alnsi dans une situation de cumul de conditions favorables

pour ces riziculteurs qui représentent 40o/o des producteurs enquêtés. On doit préciser que

parmi les producteurs employeurs d'intrants, 92Yo sont originaires des Hauts Plateaux, du

Centre Ouest et du Lac Alaotra contre seulement 36,6% dans I'autre groupe et 58,6% au

niveau national. Ced confirme le poids de l'avantage comparatif régional et l'efficience de

certains pôles de développement rizicole intensif.

23, DEssUs, s ; Human Capital and êrowth: The Recovered Role of Educafion Sysfems, Abstrocts, 2001

http://econ.worldbqnk.orgl... page IgJ



Si I'on étudie ces variables de degré de pénétration du message de vulgarisation sur le

groupe restreint d'employeurs d'intrants minéraux et organiques en comparaison avec les

autres riziculteurs, il apparaît qu'on a au départ une fréquence similaire de présence de

vulgarisateurs dans les villages, mais que la réception d'information sur les nouvelles

techniques est 20o/o meilleure chez les utllisateurs d'intrants (voir tableau suivant).

Tableau 49 : comparaison du deqré d'approoriation des messaoes de vuloarisation gar oroupe

Enfin en comparant les producteurs qui se déclarent bénéficiaires de réception

d'information sur les nouvelles techniques, l'écart s'accroît fortement quand on leur demande

feur disponibilité à suivre de nouvelles techniques (écart de 50%). lls sont 70o/o dans le

groupe des producteurs employeurs d'intrants alors qu'ils ne sont que 46,80/o chez les autres

producteurs. En final la part de producteurs réceptionnaires d'information et disposés à

suivre les conseils varie de 80o/o entre les deux groupes passant de 24% chez les non

utifisateurs à 42o/o chez les utilisateurs.

En conclusion la combinaison simultanée des facteurs éducation, accès aux

services de vulgarisation, accès au crédit, appartenance à une organisation paysanne,

degré d'éloignement réduit semble déterminante pour déclencher I'innovation technique et

l'emploi d'intrants modernes.

ll apparaît dans les développements précédents que I'appartenance à une

organisation de producteurs contribue à améliorer I'accès aux intrants, à la vulgarisation, à

la réception d'information et aux autres services (3.5). Aussi il apparaît pertinent de

déterminer quel est le véritable rôle de ces institutions.

Riziculteurs avec lntrants
organiques ou minéraux

Autres riziculteurs
sans intrants

orqaniques / minéraux

Moyenne
Générale
enquête

RiziculteursSltuat.
Moy.

Ecart /
moy.

Gen. (11

Dlfférentiel /aux
autres

riziculteurs (2)

Situat.
Moy.

Ecart
/moy.

oen. (1)

Présence d'un vuloarisateur dans le villaqe 81,5o/o 0o/o 1 . 0 80.8% 0o/o 81.10o/c

Réception d'information sur les nouvelles
technioues (oarmi ceux oui sionalent un vulo)

74,20/o 9Yo 1 , 2 63,70/o -60/o 67,9001

Disponibilité à suivre de nouvelles techniques
(oarmi ceux qui ont bénéficié d'information)

70,50/o 25o/o 1 , 5 46,80/o -17o/o 56,200/c

Disponibilité à suivre de nouvelles techniques
(% sur I'ensemble du qroupe)

42,60/a 38o/o 1 , 8 24,10/o -22o/o 30,9%
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3.6 SrnnreGIES PAYSANNES ET DYNAMIQUE ASSOCIATIVE : LES

ORGANISATIONS DE PRODUGTEURS

Selon le Rapport sur le Développement dans le Monde (2000), parmi les domaines

d'action suggérés dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, il est proposé de

<< promouvoir le capital assocr,atif des pauvres D, Les normes sociales et les réseaux sont

des formes de capital essentielles pouvant aider à arracher les individus à la pauvreté. Tout

comme ils permettent des dynamiques de coordination entre agents en aval des filières de

production (voir 2.4 sur I'aval de la filière riz), les dynamiques de réseau sont importantes

entre producteurs pour s'entraider dans I'accès à I'information et aux services. C'est

pourquoi il est important de travailler avec les réseaux de pauvres et de les soutenir, ainsi

que de renforcer leurs potentialités en les reliant à des organisations intermédiaires, à des

marchés plus vastes et aux institutions publiques..." La confiance et le capital social sont

devenus des termes couramment employés dans le développement depuis les années 90'

Tout échange requiert une interaction avec d'autres agents, un certain degré de confiance

voire I'implication dans un réseau relationnel. Ces concepts permettent d'analyser les

relations et transactions entre les membres d'un ménage rural et les autres acteurs

relations affectées par une logique d'état, de marché ou de société civile. Quand les ruraux

recherchent et accèdent à des ressources, ils le font en s'engageant dans des relations avec

d,autres acteurs extérieurs qu'ils ne côtoient pas de façon quotidienne. La relation avec ces

acteurs extérieurs est primordiale pour accéder aux ressources matérielles et la capacité

relationnelle des ménages affecte ses termes d'échange avec I'extérieur. La popularité et les

bases académiques du concept de capital social a conduit à employer le terme dans un

contexte élargi de définitions. Ges définitions s'accordent pour y intégrer les notions de

réseau, de normes, de confiance qui facilitent toute coopération et coordination (LYoN234,

2000). Au niveau micro-économique le capital social peut intégrer la notion d'appartenance à

une association ou une structure communautaire et I'implication dans les activités de la

société civile ainsi que le capitat relationnel du ménage. Plusieurs analyses qui essaient de

quantifier le capital social se concentrent sur les réseaux formels et les groupes avec

l,hypothèse que la qualité et la quantité de vie associative constitue une proxyvariable du

capital social. Les associations formelles ne peuvent être qu'un facteur parmi d'autres dans

la création de confiance et de capital social.

in Agriculturol Economies in234 LYON, F ; Trust, Networks
6hono, UniversitY of Durhol, UK,

ond Norms: The Creotion of Sociol Copitol

World Development Vol 28 n"4,2000
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La vie associative est extrêmement développée à Madagascar, comme I'atteste le

nombre élevé d'associations, estimées à environ 5000 sur l'ensemble du territoire. Le réflexe

associatif est très présent chez une population qui aime à vanter son sens de la

communauté. Cependant, le tissu associatif offre une grande diversité, et beaucoup

d'associations ont un poids et une audience limités. Certaines associations se démarquent

par leur activisme et leur visibilité. Selon O. Moulin23u (eOOt ), les organisations paysannes

ont connu un essor formidable ces demières années et participent largement à la promotion

du développement rural. Les associations de femmes, regroupées au sein de la

Gonfédération des Associations de Femmes et de Développement (CAFED) créée en 1998,

jouent un rôle majeur dans la valorisation de la femme comme actrice du développement.

L'impact désastreux sur la qualité des services publics des politiques d'ajustement

structurel menées dans les années 80 a favorisé le développement spectaculaire des ONG,

qui interviennent dans de nombreux domaines (services de base comme la santé ou

I'adduction d'eau potable, environnement, promotion rurale, condition féminine. . . ). La

promulgation de la loi n'96-030 portant régime particulier des ONG a permis de dissiper le

flou qui régnait autour des activités pratiquées par les associations, les ONG de fait sont

devenues des ONG de droit. Les ONG de développement dominent le paysage des ONG à

Madagascar, occupé par des organisations nationales et internationales à la même vitalité.

Ces ONG se sont imposées comme des partenaires majeurs pour les bailleurs de fonds

mais aussi pour I'Etat, qui recourt parfois à leurs services pour canaliser les aspirations

locales ou obtenir la participation de la population. Elles travaillent directement avec les

communautés de base, auxquelles elle fournissent un appui technique pour I'organisation et

la défense de leurs intérêts. L'inflation assocrative caractéristique des dix dernières années

démontre tout à la fots la vitalité du mouvement, due aux réflexes de regroupement et

d'entraide face aux carences du secfe ur public, ef sa fragilite. Les différenfes organisafions

peinent â coordonner leurs activités, opérer des alliances ou introduire une logique de

partenariat et ne forment par conséquent pas encore une force socia/e.

Par définition, n /es organisafions paysannes ou organisations de producfeurs (OP)

sonf principalement consfituées de producteurs agricoles (éleveurs, agriculteurs,

pêcheurs,...). E//es ont pour principal objectif d'améliorer /es revenus agricoles de leurs

membres en leur fournissant des seruices directs pour améliorer l'environnement de

production (approvisionnement en intrants, commercialisation, stockage, transformation,

235 MOULIN, O ; Quelle sociéfé civile pour lladagascar 2Etude de l'fnstitut des Etudes Polifigues (IEP),
Ambossode de France, 2001
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préseruation des ressources naturelles, information, formation, vulgarisation, .. ..) ou des

seruices indirects tets I'appui au financement (cas des IFM ef des SFD) ou la défense des

intérêts des producteurs (cas des syndicafs). Ces OP peuvent élargir leurs activités à la prise

en compte d'objecfifs socraux. Les membres sonf propriétaires de leurs OP (un membre, Ltne

voix) ef /es dirigeants de ces OP sont étus sur des bases démocratiques. L'agriculture est

I'activité principale (et ta principale source de revenu) des membres des OP".

Dans le milieu rural, à Madagascar, 43o/o des producteurs signalent l'existence

d'organisations de producteurs dans leur village ou leur zone. lls sont plus de 65% dans le

Centre Ouest et le Lac Alaotra. Alors qu'ils sont moins de 27o/o sur les Hauts Plateaux.

Zone Oui Non
Nord 51.50% 49,500/0

Nord Ouest 43,9OVo 56,1070
Centre Ouest 67.300/o 32,700/o
Haut olateau 26.60% 73.40o/o

Est 38,70% 61.30%
Lac Alaotra 65.60% 34,400/o

Ensemble 42,800/o 57,200/0

Source : enqGte filière riz (FAO UPDR) 1999

parmi ces producteurs, 70% déclarent être membres d'une association de

producteurs. Ced donne une estimation nationale de 30% de riziculteurs appartenant à une

association. En 1ggg, te Lac Alaotra est la région la plus avancée en termes d'associations

avec 46o/ode producteurs membres d'une association. Le Nord et le Nord Ouest présentent

également un niveau élevé d'associations en milieu rural avec respectivement 43o/o et 39%

des producteurs membres. A I'opposé les Hauts Plateaux ne comptent que 19o/o de

producteurs membres d'associations. Par ailleurs en se basant sur les 8500 ménages

ruraux enquêtés dans le cadre du Réseau d'Observatoires Ruraux (ROR) en 2000, où la

question d,appartenance à une organisation Paysanne est posée de façon plus spécifique

,,Faites vous partie d'une Association paysanne", on anive au chiffre de 19olo de ménages

ruraux appartenant à une organisation paysanne (RAKoToVAo, MNDRIAMBoLoLoNA'

BOCKEL, 20012æ).

aso p4gglOVAO, J-â , RANDRIATÂBOLOLONA W, BOCKEL, L ; ort. cit.
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Tableau 51 : Etes-vous membre dlune association ?

Zone Yo de ceux slgnalant une
associatlon dane leur vlllage

% producteurs enquêtés
membree d'une associatlon

Nord 83o/o 42,640/o
Nord Ouest 89.200/o 39 .16%

Centre Ouest 48.30% 32.510/o
Haut olateau 69.80% 18.57o/o

Est 82.80o/o 32,040/o
Lac Alaotra 69.700/o 45.720/o
Ensemble 70,100/o 30,00%

Source : enquête filière riz (FAO UPDR) 1999

72o/o des producteurs membres d'association se déclarent satisfaits par la vie de leur

association. C'est dans les régions Nord et Est que le degré de satisfaction est le plus élevé.

Tableau 52 : Etes-vous satisfait de la vie de l'association ?
de ceux oui sont membres d'une assoclafion

Zone Oui Un peu Non Ensemble
Nord 94,400/o 5,60% 100.00%

Nord Ouest 73.000/o 23.60% 3.40o/o 100.00%
Centre Ouest s8.30% 14.50o/o 27.30o/o 100.00%
Haut olateau 59,40% 31,00% 9.60% 100.00%

Est 79,700/o 14.30o/o 6.00% 100,00%
Lac Alaotra 58,10% 26,600/o 15,30% 100,00%
Ensemble 72.70o/o 17,900/o 9,400/o 100,00%

Source : enquête filière riz (FAO UPDR) 1999

L'appartenance à une association est fortement corrélée positivement avec l'accès à

la vulgarisation (réception de conseils), le niveau d'éducation, le volume de dépenses

agricoles et le volume de production. Etre membre d'une Organisation Paysanne constitue

un facteur positif additionnel de I'environnement de réalisation du riziculteurs, comme son

niveau d'éducation et son accès à des services de vulgarisation (voir AFCM dans 3.3 Taille

d'exploitation, investissement et intensification). Au delà des améliorations des qualifications

des agriculteurs, par I'accumulation de savoir-faire nouveaux dues à l'expérience et des

économies d'échelle liées à la concentration des exploitations, le progrès technique

autonome en agriculture demande des innovations en organisation liées notamment au

développement du calcul économique (gestion stocks, ventes).

Ceci nous conduit à une analyse plus approfondie du fonctionnement réel de ses

organisations paysannes, du type de services et d'appuis qu'elles fournissent. En parallèle à

la présente recherche, avec I'appui de la coopération française à Madagascar, il a été décidé

de réaliser en 2001 une étude -diagnostic pilote des capacités des organisations paysannes

sur quelques régions agricoles. L'objectif général de l'étude était de faire un état des lieux

des initiatives de structuration et de la dynamique de professionnalisation par région afin de

définir des bases opérationnelles d'intervention pour (i) accroître la capacité des
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organisations paysannes à agir dans le processus de développement. cela autant par la

prise en charge de fonctions techniques (approvisionnement en intrants, commercialisation,

gestion des ressources,...) que par une participation accrue aux instances de concertation

(régionales et locales,. . . ) et à la définition des politiques sectorielles, (ii) appuyer les

Ministères chargés du développement rural à adapter le cadre opérationnel et (iii) stimuler

une concertation entre les structures d'appui (services de I'Etat, projets, ONG, agences de

développement), pour améliorer la cohérence de leurs interventions. L'analyse des résultats

intermédiaires de cette étude sur la sous région de Fénérive Est (Côte Est) fournit un

éclairage significatif du rôle et du fonctionnement de ces organisations et du type de services

qu'elles rendent. Cette étude de cas237 a porté sur 106 Organisations paysannes (sur 120

Op identifiées dans la sous région en juin 2001). Les informations récoltées ont été

complétées par une série de discussions avec les partenaires aux développement.

Sur base d'une moyenne de 31 ménages par OP, on peut estimer sur la sous

région que plus de g70O ménages de producteurs soit près de 13% des exploitations

agricoles (29 S00 exploitations) sont impliqués dans la dynamique de structuration du milieu

professionnel. 65% des Op sont des OPA agricoles , 8o/o sont des Associations d'Utilisateurs

d,Eau (AUE), S% sont des Groupements Mutuels d'Epargne et de crédit (GMEC). Parmi les

secteurs principaux d'activité cités, I'agriculture est largement dominante (citée près de 80%

des cas), les activités sociales sont répertoriés sur 19o/o des OP. L'élevage et le commerce

sont en troisième et quatrième position. Pêche, artisanat, gestion de I'eau sont au même

niveau (4-s%). On notera qu'en moyenne chaque OP cite 1 ,5 secteurs d'activité (159

secteurs d,activités déclarés par 105 oP), traduisant un certain degré de diversification'

Cette moyenne dissimule une forte dichotomie entre une majorité d'oP ayant peu diversifié

en termes de spéculation (S5%) et ne gérant qu'une activité d'appui (71o/o) et un groupe

d,Op plus performantes qui diversifient leurs activités (26%\ tout en intervenant sur plusieurs

spéculations (33%)

On dispose sur Fénérive Est de plus de 55% d'OP ayant plus de 3 ans d'existence.

Cette dominance d'Op actives depuis plus de 3 ans traduit une certaine pérennité des

organisations, point positif pour faciliter la mise en æuvre d'actions de développement' Le

pourcentage d,Op de plus de 6 ans, 24o/o, confirme a priori la présence d'un noyau dur

d,organisations relativement pérennisées. Enfin avec près de 20% d'OP de moins d'un an,

on peut constater une activité importante d'appuis récents en matière de structuration du

ztt gg6gEL, L : Diagnosfic régional des organisations paysdnnes à Fenenerive Esf, Document de trovoil,

Unité de Politiq ue de Développement Rurql (UPDR), Octobre 2001 
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mifieu paysan. 55% des OP de Fénénérive Est ont un statut, il s'agit essentiellement

d'associations (49%) et d'AUEttt (6%). En moyenne depuis leur création, les OP signalent

un nombre de membres qui a approximativement doublé. ll y aurait actuellement près de 80

membres par OP contre 44 membres déclarés en moyenne au moment de la création des

OP. Néanmoins la dynamique actuelle d'évolution est plus partagée avec 41o/o des OP

signalant une baisse du nombre de membres, contre 28o/o seulement qui déclarent que leur

OP est en train de s'agrandir en termes de nouveaux membres.

L'idée de création n'est ainsi propre à un membre du Groupement que dans 23% des

cas. Dans le cadre de la création de l'OP, 760/0 des OP ont été appuyées par une ONG , 21o/o

par un service administratif pour préparer leur statut ; 3% n'ont pas eu d'appui.

Dans le tableau suivant qui analyse la dynamique interne des OP, on note que le

pourcentage d'OP performantes est élevé en matière de formalisation des associations

(460/o), d'initiative (85%), de dynamique interne de participation aux réunions (72%). Près du

tiers des OP connaissent une dynamique de croissance (29o/o).32Yo des OP disposent d'un

pourcentage élevé de responsables ayant fait le secondaire. Seulement 85% des OP

déclarent une spéculation ou des spéculations économiques.

Tableau 53 : Répartition des OP selon leur dvnamique interne

Bas
0-1

Moyen
1-2

Elevé
2-3

Degré de formalisation""
Degré d'initiative zao

Dynamique de croissance2at
olo de responsables ayant fait le secondaire
Niveau de gestion2a2
Capacité d'autofinancem ent2o3
Dynamique interne de participationzaa

460/o
15o/o
41o/o
40o/o
9o/o

54o/o
16%

9o/o
Oo/o

30o/o
28o/o
80o/o
22o/o
1 1 o / o

46o/a
8501
29o/a
32o/c
1 1 o / a
24o/c
7Zo/a

238 Associotion d'Utilisoteurs de l'Eou
23e Degrë de formolisotion: (i) bos => ni stotut, ni enregistrernent; (ii) moyen => stotut et (iii) élevé =>
stof ut et enr egistremenf
?ao ùegrë d'initiative (i) réduit (décision de créotion venont de I'extérieur et /ou décision déclenchée por
promesse, (ii) conf irmé si décision de création issue du groupe
zat sefon l'évolution du nombre de membres: négo$ve,stobilité ou croissonce
242 Niveou de gestion (i) réduit (ni règlement, ni compTable, ni coisse, ni cotisotions), (ii) moyen
(Cotisotions, coisse); (iii) ovoncé (si Cotisation, coisse, et règlement ou resp. comptoble)
2a3 Capocité d'outofinoncement (i) réduite si Montont en coisse nul/ pos de cotisotion; (ii) moyenne si
Montont en coisse de 50 000 à 200 000 fmg et /ou cotisotion onnuelle/membre > 10000 fmg et (iii) forte si
Montont en coisse > 200 000 fmg et lOu cotisotion onnuelle / membre > 15000 fmg
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Le vivrier est largement dominant avec le riz citée par près de 60% d'OP ; viennent

ensuite les cultures maraîchères (37o/o) puis le manioc (21%). Considérée comme principale

spéculation, c'est à nouveau le riz qui domine dans 66% des cas, suivi par le maraîchage

(14o/o) puis les autres activités loin derrière avec 2-5o/o de déclarants (pêche 57o, manioc4o/o,

vanille 2o/o, forët 2o/o, artisanat 2Yo). Généralement les OP couvrent plusieurs spéculations

(41o/o des cas). Cette capacité de diversifier les activités suppose une bonne dynamique

organisationnelle de l'OP. Elle peut conduire à augmenter le rôle de I'OP comme prestataire

de services. ll apparaît en matière d'activités de services que22o/o des OP n'ont rien déclaré.

L,activité service dominante est ta commercialisation de produits (34%), suivie par l'épargne

crédit, puis la formation-information. Les autres services en amont (pépinière'

approvisionnement en intrants et production de semences, gestion de matériel) sont moins

bien couverts par les OP (8%).

En y ajoutant épargne crédit et GEP qui financent les intrants, on a 25o/o des OP qui

appuient la production en amont, contre 34o/o des OP qui interviennent en aval sur l'appui à

la commercialisation. Sur la principale activité de service, la commercialisation de produits

agricoles, on a procédé à une identification des services précis réalisés. Parmi les oP

concernées (41o/o),60% déclarent bénéficier de service "porte/porte" (appui à la

commercialisation bord champ), 49o/o d'appui à la collecte,2So/o d'information sur les prix' Le

pourcentage d'op signalant de bonnes conditions de commercialisation (61%) confirme

l,utilité des op. Néanmoins à ce stade I'impact demeure très marginal au niveau régional

(13o/od,exploitations agricoles membres d'OP, 41o/o de ces OP dans la commercialisation)' ll

ne bénéficie qu,à une minorité de 3,2o/o d'exploitants agricoles. Sur les OP qui se

chargent de transformation (5% des OP) le chiffre d'affaires moyen à la transformation est de

5,5 millions en lggg et 6 millions de Fmg en 2000, il s'agit de traitement thermique ou de

procédé de transformation.

ll faut aussi noter que plus de 50% des OP ont bénéficié d'un investissement financé,

il s,agit d,abord de Greniers villageois et d'équipement agricole (11To des OP pour chacun)

puis d'irrigation (g%). L'appréciation globale des investissements par les OP donne 71o/o

d,avis favorables, ce qui souligne un certain degré de pertinence du processus de sélection

géré par les partenaires au développement. Néanmoins ce chiffre doit être relativisé car ces

investissements ne concernent que 51% des OP, qui elles même ne couvrent que 130/o des

exploitations agricoles de la région. Ainsi ces investissements ne profitent véritablement

z# Dynomigue intarne de porticipotion réduite (moins deS}%des lÂembres oux réunions etlou moins de 2

réunions pan on); (ii) moyenne (50-BO% des membres oux réunions et lou 3'5 réunions por on); (iii) forte (si
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qu'à 4,7o/o des exploitations agricoles. La part réduite de producteurs impliqués dans les

Organisations de producteurs limite encore I'impact de ces organisations. Néanmoins il

ressort que plusieurs activités d'appui (crédit, commercialisation, appui à I'investissement)

rencontrent des résultats satisfaisants (60-70% de succès selon I'avis des OP).

42% des OP signalent avoir des relations avec d'autres OP. Près de la moitié de ces

OP expliquent que ces relations concernent des affaires institutionnelles. 25o/o signalent une

relation financière ; 34% signalent un projet commun avec d'autres OP, 160/o une relation

commune avec l'extérieur. 32o/o des OP signalent des relations avec des partenaires au

développement. La relation de I'organisation paysanne avec I'ensemble des partenaires et

institutions impliqués dans le développement est une fonction primordiale. La vision critique

des actions "à la base" ignorant le rôle des pouvoirs publics et cherchant à ce que les

"acteurs prennent en charge leur développement", est un peu révolue... Elle a besoin d'être

affinée pour intégrer les logiques de développement local et de décentralisation (LEVY,

PELLETTER, 2OO1.245). Les tiens relationnels et fonctionnels entre OP et autorités tocales

sont au cæur du problème. Ces liens ont été appréciés de façon qualitative par les

bénéficiaires de la façon suivante sur la région de Fénénérive.

L'appréciation de la qualité des appuis et le degré de concentration des appuis

extérieurs concement particulièrement les actions des projets (ONG et bailleurs) et

montrent une majorité d'OP disposant d'appuis jugés qualitativement conects (72o/o d'appuis

de qualité moyenne à élevée). L'efficience des services techniques demeure réduite pour

deux tiers d'OP. La concertation avec les autorités locales est au plus bas avec seulement

14o/o des OP impliqués dans des concertations locales. Enfin la capacité de prise en charge

des OP, gui est déterminante pour renforcer le réseau relationnel et mobiliser des appuis

extérieurs, demeure réduite pour près des deux tiers des OP.

Cette estimation permet de traduire une très forte diversité des Organisations en

termes de capacité, de services rendus et d'appuis fournis aux paysans. On remarque que la

capacité interne est relativement bonne, tandis gue la dynamique institutionnelle reste

réduite pour 40% des OP. Seulement 18o/o des OP sont véritablement performantes et

professionnelles. En d'autres termes la structuration des organisations paysannes est un

processus complexe et lent. L'implication encore réduite des producteurs dans les OP est à

analyser dans un contexte culturel et historique. Les organisations paysannes et les

+70% des membres oux réunions et ou moins 6 réunions por on
245 LEW, C et PELLETTER, W ; orI. cit.
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interprofessions basées sur une filière sont confrontées au thème de la

< professionnalisation >, à sa conception techniciste et entrepreneuriale qui semble

s'imposer dans les nouvelles approches des cadres de concertation et de régulations

contractuelles. Cette structuration doit tenir compte des facteurs endogènes et exogènes se

trouvant en amont et en aval des associations ou fédérations paysannes.

It est souvent constaté que malgré une responsabilisation progressive de la masse

paysanne pour être des < acteurs actifs >r dans le processus de développement, nombreux

sont les opérateurs / projets implantés depuis des années dans leur zone d'intervention

rencontrant encore des obstacles dans I'organisation du monde paysan. Dans

l'accompagnement de ces évolutions, des programmes de professionnalisation de

I'agriculture concrétisent un savoir-faire et une expertise spécifique mise en valeur par les

partenariats existants entre la profession agricole française et les principaux outils de la

coopération française pour le développement. lls ont été initiés depuis 1993 en association

avec les Ministères compétents de différents pays du continent africain (Cote d'lvoire, Mali,

Bénin, Guinée, Cameroun, Madagascar,...). Leur finalité est de soutenir l'émergence

d'organisations professionnelles agricoles et leur partenariat tant avec I'Etat qu'avec le

secteur privé dans le cadre d'instances de concertation et de cogestion appropriées. >

(Évaluation coopération française 1 999).

Aucune réponse satisfaisante, si ce n'est I'historique désastreux des coopératives

malgaches (années 70) n'a permis jusque là de comprendre I'hésitation des acteurs ruraux à

s'associer. parmi les contraintes récurrentes dans la dynamique de structuration on note

(l) L'existence de plusieurs OP embryonnaires et instables, peu dynamiques et non

professionnalisées, (ii) t'absence de réseau de communication et d'information entre OP et

avec leurs partenaires, (iii) la volonté des paysans de créer des associations répondant

souvent à un souci de mobiliser des appuis extérieurs, sur base d'un inventaire de

contraintes, sans projet propre ni réflexion à long terme, (iv) I'absence ou I'insuffisance de

dialogue synergique entre les OP existantes, les opérateurs économiqueszou se chargeant de

la fourniture d'intrants et de la cotlecte de la production, et les projets de développement...

qui constitue une des raisons majeures qui entrave les capacités techniques et

organisationnelles des associations ou fédérations paysannes. Ainsi les associations qui

animent le développement local ne sont pas toujours représentatives de I'ensemble des

exploitants agricoles et résistent mal à I'institutionnalisation.
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Selon Moulin2a' IZOOI) "Les malgaches développent volontiers un discours

communautaire qui masque une réalité plus complexe : dans un pays de chapelles, la

population est beaucoup plus individualiste que ce qu'elle veut bien croire. Aussi les réseaux

de solidarité sont largement dominés par la cellule familiale, qui représente le principe

majeur d'organisation sociale. Le fihavanana (l'idée d'un savoir-être ensemble harmonieux et

typiquement malgache) dont on aime à se prévaloir déborde difficilement le noyau central

gue constitue la famille... La notion d'origine (la tene des ancêtres, le tombeau ancestral...)

imprègne les esprits et explique le succès des associations de natifs qui rassemblent des

individus d'une même paroisse ou d'un même village. Le regroupement s'opère ainsi d'abord

selon des réflexes endogènes sur la base d'une convergence d'intérêts..."

La dynamique organisationnelle du secteur agricole ne se limite pas aux

organisations paysannes et à leurs relations avec les partenaires publics au développement

et il convient d'élargir le cadre d'analyse organisatlonnelle en y intégrant les dynamiques de

filières (voir 2.4) et I'effet des organisations interprofessionnelles d'agents en aval qui

concourent au développement de pôles agro-industriels (voir 4.1).Ces activités industrielles

et commerciales en aval du secteur agricole absorbent une partie du travail disponible en

milieu rural et contribuent au développement du travail extra-agricole et aux flux de travail

saisonnier vers les villes secondaires. Cette diversification du travail et des revenus hors de

I'exploitation, voire du secteur agricole est en pleine expansion et constltue une véritable

alternative pour les ménages. Cette alternative contribue à améliorer la productivité du travail

en milieu rural et son niveau de rétribution. Elle s'inscrit dans une réallocation du facteur

travail vers des secteurs plus productifs.

246 tr signoler les résultots positifs du Projet d'Appui oux Exportotions Agricoles (PAEA) et du STABEX
dons lo mise en relotion OP- Opéroteurs de fllière d'export à ÂÂodogoscor sur les filières cofé, horicot,
voire vonille
24' MovLrN, o ; ort. cit.
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CONCLUS]ON NU TROISIEME CHAPITRE

En s'inspirant des conclusions du chapitre 1 qui proposent une pré typologie

distinguant micro producteurs en situation précaire, ménages de producteurs spécialisés en

riz et ménages ayant davantage diversifié leurs activités (diversification agricole et extra-

agricole), ce chapitre développe une typologie empirique des stratégies des exploitations

rizicoles qui conduit à distinguer les micro producteurs avec stratégie rizicole de

subsistance, les producteurs de rente polyvalents avec stratégie d'autosuffisance en riz et

fes producteurs semi spécialisés en riziculture et positionnés sur la vente de riz. Cette

typologie est confirmée puis approfondie à travers une analyse factorielle. Les déterminants

de ces stratégies sont ensuite analysés de façon combinée pour déterminer quel poids ils

prennent dans les stratégies paysannes et donc dans le profil de pauvreté.

Gette recherche complète ainsi I'analyse des déterminants de la productivité en

agriculture des exploitations en fonction de leur structure développée en étudiant I'impact du

facteur capital et de la taille d'exploitation sur la productivité du travail et la productivité de la

terre. Elle confirme la relation positive liant la productivité du travail au ratio tene/actif' Ainsi,

entre les deux situations extrêmes de la région Est (rlz produit dans des conditions difficiles

et marginales) et du Lac Alaotra (lourde infrastructure irriguée, zone à fort potentiel),

l,ensemble des régions s'échelonne sur un axe significatif de croissance de la productivité en

fonction du ratio surface par actif ; il apparaît ainsi que la productivité par jour de travail

rizicole augmente de 5 kg de paddy, chaque fois que le ratio de surface par actif

augmente de 0,1 ha. Si I'on exclut ces deux régions, cette productivité par jour de

travail augmente de 2,5 kg de paddy par dixième d'hectare additionnel de surface par

actif.

En matière de productivité de la terre, I'intensification forte est corrélée avec des

exploitations agricoles de surface réduite (Hauts plateaux), mais disposant de ressources

extérieures pour financer intrants et salariés agricoles, mettant I'accent sur le rôle important

des revenus extra-agricoles dans le financement des activités agricoles. Cette recherche fait

ressortir la forte relation entre I'utilisation du facteur capital et le niveau de rendement,

montrant un rendement additionnel de 380 kg de paddy par ha par tranche de 100 000

fmg de coût de production additionnel hors-travail (consommations intermédiaires +

amortissement), soit un ratio de retour sur dépenses de 3. Ced met l'accent sur le poids de

la contrainte de déficit de trésorerie et de crédit chez les exploitants.
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Elle fournit un impact potentiel de I'amélioration des conditions de maîtrise d'eau en

rizière, montrant notamment que, dans Ie Lac Alaotra et la région Nord-Ouest, les

rendements moyens en riz aquatique augmentent respectivement de 53% et 83%

quand on passe d'une situation de mauvaise maîtrise de I'eau à une situation de

bonne maîtrise de I'eau.

Elle propose une analyse détaillée du potentiel discriminant du facteur risque sur la

pauvreté des ménages différenciant une dizaine de types de risque qui peuvent interagir sur

le milieu paysan et en proposant un indicateur multivariable. L'incidence d'un degré de

risque (indicateur composite intégrant huit variables de risquezaa) très élevé de I'activité

paysanne s'apparente à une division du rendement moyen du riz par trois par rapport à une

situation de risque réduit. L'incidence de I'insécurité civile s'illustre par un différentiel

de revenu de 40% entre zones d'insécurité souvent enclavées et très distantes des villes et

zones de non insécurité. Ced conduit à prendre très au sérieux des actions publiques de

sécurisation de I'envlronnement de production (irrigation, maîtrise de I'eau, sécurité foncière,

lutte anti-acridienne, suivi des maladies vétérinaires, sécurité civile en zone rurale).

S'inscrivant dans les recherches sur les déterminants à l'emploi de fertilisants en

Afrique sub-saharienne de Nasseem et Kelly, elle analyse le degré d'accès aux services de

vulgarisation et aux intrants et les facteurs contribuant à renforcer I'impact de tels services

(éducation, I'appartenance à une organisation paysanne). L'emploi d'intrants organigues ou

minéraux est fortement discriminant. Ceux qui emploient des intrants disposent d'un

rendement de 50o/o supérieur et d'un revenu total 80% supérieur à ceux qui n'en emploient

pas. Ce facteur discriminant converge avec d'autres facteurs, le niveau d'éducation, I'accès

au crédit, le niveau d'investissement en équipement, la localisation spatiale (dominance de

trois régions : Hauts Plateaux, Lac Alaotra, Centre-Ouest), la disponibilité à suivre les

messages de vulgarisation et I'emploi effectif de ces techniques qui constituent ensemble

un phénomène de cumul de conditions favorables

Une appréciation du degré de présence et de I'activité réelle des organisations de

producteurs conduit à mieux apprécier quel rôle d'interface ces organisations à la base

tot (i) vorioble dégât du riz dqns les chomps et ou sfockoge, (ii) dégôt des autres cultures, (iii) existence de
problèmes sur l'élevoge, (iv) cession de foncier, (v) déclarotion de litiges fonciers, (vi) occunrence de

catocfysmes naturels (cyclone, sécheresse, inondation, cniquets), (vii) sentiment d'insécurité civile, (viii)

évofution négotive sols-noppe d'eou 
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peuvent jouer pour améliorer I'accès aux services et pour intervenir dans les processus

décisionnels d'allocation et de gestion des ressources publiques (routes, infrastructures) tant

au niveau local que régional. ll en ressort un diagnostic partagé montrant à la fois un

processus de structuration des OP complexe et tent, une couverture assez réduite de I'ordre

de Z0-l0o/o des producteurs et des prestations de services à améliorer (18o/o des OP

considérées comme performantes dans la région analysée, Fénénérive).

Ce chapitre fournit ainsi les déterminants d'une stratégie d'appui aux producteurs en

faisant ressortir I'impact potentiel de tel type d'action ou de service (accès à la tene, aux

intrants, au capital, à I'irrigation) en termes de performances de production et de revenus.

L'ensemble de ces points critiques conduit à des premières pistes en termes d'interventions

ou de changements à entreprendre. Ced nous amène à analyser dans la seconde partie

queles sont les interventions et tes politiques publiques les plus à même de contribuer à

améliorer la situation des ménages ruraux et à réduire la pauvreté en milieu rural.
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CONCLU$ION BE LA FREMIERE FARTTE
A travers un ensemble d'analyses réalisées au niveau micro-économique et méso-

économique, la première partie a permis un diagnostic approfondi des contraintes à

annihiler, des facteurs à mobiliser ou des conditions à rassembler pour générer une

dynamique de croissance des revenus des ménages ruraux, Les principaux résultats de

recherche sont résumés ci-dessous :

Dans le premier chapitre, à travers le concept innovant "de trajectoire de sortie de

la pauvreté des ménages rurau{' qui s'inspire des conclusions de Stampini et Davis, la

recherche propose une approche relativement simple de caractérisation des profils de

ménages en fonction du niveau de pauvreté qui permet de disposer d'entrée d'un

diagnostic des principales causes de pauvreté et des principaux facteurs discriminants sur

lesquels travailler pour développer une stratégie de réduction de la pauvreté. L'identification

des facteurs discriminants demande une Analyse Factorielle Discriminante ou une analyse

spécifique de profil par décile qui nécessitent une enquête micro-économique des ménages

de portée nationale (série de panels par zone comme I'approche ROR ou échantillon

représentatif).

Le chapitre ll fournit une valeur ajoutée en soulignant la pertinence de I'approche

filière pour analyser le potentiel de distribution d'une activité économique. ll montre

comment on peut utiliser une méthodologie d'analyse de filière dans le cadre d'une analyse

des effets de la production vivrière sur le degré de pauvreté des ménages ruraux en

travaillant sur une filière largement dominante dans le secteur agricole. Le modèle méso-

économique avec ses comptes de production-exploitation par agent constitue un outil

puissant de liaison entre micro-économie et macroéconomie, tout en facilitant simulations et

projections. Dans ce chapitre on montre aussi I'interdépendance de trois variables en milieu

rural malgache, la disponibilité en main d'oeuvre, la productivité du travail et le salaire

agricole qui conduisent à considérer le niveau du salaire journalier agricole comme

indicateur de suivi de la pauvreté rurale. S'associant au travail de Barrett sur le risque prix du

vivrier qui contribue au maintien d'activités vivrières très peu rémunératrices, la recherche

conduit à identifier un < piège de pauvreté > généré par la mobilisation de travail rural sur

des activités peu rémunératrices comme le taqy et le pilonnage manuel (manque à gagner

de plus de 470 milliards de fmg)
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Le chapitre lll développe une typologie empirique des stratégies des exploitations

rizicoles qui conduit à distinguer les micro producteurs avec stratégie rizicole de

subsistance, les producteurs de rente polyvalents avec stratégie d'autosuffisance en riz et

les producteurs semi spécialisés en riziculture et positionnés sur la vente de riz. ll complète

I'analyse des détermlnants de la productivité en agriculture des exploitations en fonction de

leur structure développée par Deybe et Ribier en analysant les impacts du facteur capital et

de la taille d'exploitation sur la productivité du travail et sur la productivité de la terre. ll

propose une analyse détaillée du potentiel discriminant du facteur risque sur la pauvreté

des ménages différenciant une dizaine de types de risque qui peuvent interagir sur le milieu

paysan et en proposant un indicateur multivariable contribuant ainsi à enrichir le travail

développé par Mordurch, Sanis, Rosenzweig, Binswanger, Combes, Collier, Gunning.

S'inscrlvant dans les recherches sur les déterminants à I'emploi de fertilisants en Afrique

sub-saharienne de Nasseem et Kelly, il analyse les facteurs liés à l'accès aux intrants,

montrant que I'emploi d'intrants modernes présente une forte rentabilité potentielle'

particulièrement pour les ménages rizicoles les plus pauvres. ll analyse le degré

d'accès aux services de vulgarisation et aux intrants et les facteurs contribuant à renforcer

I'impact de tels services (éducation, I'appartenance à une organisation paysanne).

En termes de résultats, cette première partie fournit un ensemble d'éclairages qui

contribuent à mieux cerner le potentiel de réduction de la pauvreté rurale :

. partant d'une pauvreté considérée comme un phénomène de convergence

transitoire ou continue de facteurs restrictifs, ce travail de recherche la réinterprète

comme une situation de déficit de vecteurs positifs de capacités, de services

d'appui, de facilités et d'opportunités et analyse sur cette base le pouvoir

discriminant de ces facteurs sur la pauvreté des ménages.

. L'analyse des facteurs discriminants en terme de pauvreté montre que, dans Ies

catégories de ménages les plus vulnérables, un quart d'hectare additionnel génère

grosso modo une augmentation de revenu par tête estimée à 36% et une

augmentation de la production de paddy par tête de 90%. Entre les chefs de

ménage analphabètes et les mieux instruits le revenu par tête augmente de 72o/o.

Lorsqu'on passe des ménages en situation de risque important aux ménages en

situation de risque réduit, le revenu augmente de 69%. 80% des ménages

riziculteurs ont développé des activités extra agricoles, Uh quart d'entre eux se

démarquent avec un revenu par tête supérieur de 72o/o au revenu moyen de

I'enquête

Les résultats mettent en perspective le problème de la pauvreté rurale et son lien

primordiat avec les capacités et les stratégies des ménages ruraux elles même
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conditionnées par l'environnement de réalisation. ll fait ressoftir grossièrement trois

groupes de ménages, les micro-producteurs vulnérables structurellement en

dessous du seuil de pauvreté (60% des ménages), les riziculteurs spécialisés (30%

des ménages) qui émergent au dessus du seuil de pauvreté et les rnénages

polyvalents combinant riziculture, diversification des cultures et activités extra-

agricoles qui se placent largement au-dessus du seuil de pauvreté (10o/o des

ménages).

La valeur ajoutée économique directe de la filière, estimée à 409 millions d'euros

contribue à hauteur de 1Zo/a au PIB en termes courants et de 43o/o de la valeur

ajoutée du secteur agricole (estimé à 27o/o du PIB global). En ce sens, les

performances de la filière déterminent de manière significative les performances du

secteur agricole. La filière riz présente un très fort potentiel redistributif, étant

donné la structure de sa valeur ajoutée dont 80% profitent directement aux

ménages les plus vulnérables (RBE des riziculteurs et valeur ajoutée affectée aux

salaires et à l'entraide), et son rôle de principal employeur correspondant à un

votume de travail généré de 242 millions de jours de travail, soit l'équivalent de

plus d'un mill ion d'emplois à plein temps.

Selon les critères couramment employés pour déterminer la capacité d'un secteur à

jouer un rôle de moteur de croissance, la filière riz est bien placée car elle dispose

d'un potentiel garanti de croissance de la demande domestique; elle a généré un

réseau très fourni de relations d'achat et de ventes en amont et en aval au niveau

local, régional et national ; elle exerce des effets moteurs par le volume d' emplois

générés et le volume de ménages impliqués, assurant une distribution élargie de

revenus ; enfin elle demeure peu dépendante des importations de biens et

services.

L'analyse de la relation positive liant la productivité du travail au ratio terre/actif

conduit à montrer que la productivité par jour de travail rizicole augmente de 5

kg de paddy, chaque fois que le ratio de surface par actif augmente de 0,1 ha

entre les deux situations extrêmes de la région Est (riz produit dans des conditions

difficiles et marginales) et du Lac Alaotra (lourde infrastructure irriguée, zone à fort

potentiel). Si I'on exclut ces deux régions, cette productivité par jour de travail

augmente de 2,5 kg de paddy par dixième d'hectare additionnel de surface par actif.

La forte relation entre I'utilisation du facteur capital et le niveau de rendement se

traduit par un rendement additionnel de 380 kg de paddy par ha par tranche de

100 000 fmg de coût de production additionnel hors-travail (consommations

intermédiaires + amortissement), soit un ratio de retour sur dépenses de 3.
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L'impact potentiel de I'amélioration des conditions de maîtrise d'eau en rizière peut

être apprécié par le fait que, dans le Lac Alaotra et la région Nord-Ouest, les

rendements moyens en riz aquatique augmentent respectivement de 53% et

Bg% quand on passe d'une situation de mauvaise maîtrise de I'eau à une

situation de bonne maîtrise de I'eau.

L'incidence d'un degré de risque (indicateur composite intégrant huit variables de

risque2ae) très élevé de t'activité paysanne s'apparente à une division du rendement

moyen du 1z par trois par rapport à une situation de risque réduit. L'incidence de

t'insécurité civile s'ittustre par un différentiel de revenu de 40% entre zones

d'insécurité souvent enclavées et très distantes des villes et zones de non

insécurité. Ceci conduit à prendre très au sérieux des actions publiques de

sécurisation de l'environnement de production (inigation, maîtrise de l'eau, sécurité

foncière, lutte anti-acridienne, suivi des maladies vétérinaires, sécurité civile en

zone rurale).

Les résuttats d'analyse de la première partie soulignent I'impact potentiel de différents

types d'améliorations tributaires notamment de I'appui des services publics, de programmes

d,investissement et de politiques adéquates. La seconde partie se focalisera ainsi sur ces

politiques publiques à développer en termes d'investissements publics, de services publics,

de politiques des prix, de politiques de taxation ou de promotion à I'investissement privé à

mettre en æuvre pour promouvoir ce processus de développement dans le cadre d'une

stratégie de réduction de la pauvreté.

z+r (i) varioble dégât du riz dons les chomps et ou stockoge, (ii) dégât des outres cultunes, (iii) existence de

proùlè^", sur I'Zlevoge. (iv) cession de foncier, (v) déclorotion de litiges fonciers, (vi) occurrence de

cotoclysmes noturels i.y.ione, sêcheresse, inondotion, criguets), (vii) sentiment d'insécurité civile, (viii)

évolution négotive sols-noppe d'eou page 201



SECONE}H PARTTE:

Pç ilTTQ U E$- UEI$EYEI-S p p EM HNT-
]NVESTISSEMENTE PUBTXCS HT STRATEG]E$

E}E REDUETTON E}E LA PAUVRHTE

Page 202



SECONDE PARTIE :POLITIQUES DE DEVELOPPEMENÏ
INVESTISSEMENTS PUBLICS ET
STRATEGIES DE REDUCTION DE LA
PAUVRETE

La constitution d'un < environnement> assurant une dynamique de croissance des

revenus des ménages ruraux demande un effort de portée nationale avec un ensemble de

mesures politiques et d'investissements publics qui doivent se mettre en place dans un

cadre de concertation décentralisé entre partenaires privés, publics et société civile afin

d'intégrer la dimension spatiale et les caractéristiques régionales. Cette seconde partie

< politiques, Investissements Publics et Stratégies de Réduction de la Pauvreté > analyse

les < outils et moyens D disponibles au niveau du secteur public pour intervenir de façon

efficace sur le réduction de la pauvreté en milieu rural.

Elle commence par le chapitre lV : Approches de développement, politiques et

investissements publics, qui fournit d'abord une analyse de l'évolution des approches de

développement de la contribution des différentes écoles de pensée notamment néo-libérales

et néo-structuralistes et des modèles de croissance endogène qui nous conduit à ce

nouveau cadre d'intervention qui se traduit à travers les stratégies de réduction de la

pauvreté. Dans ce cadre d'intervention, il positionne d'autres théories comme le paradigme

de développement basé sur une croissance générée par la demande domestique (PALLEY'

ZOOZ),les économies d'agglomération, le modète spatial qui ont contribué à l'élaboration du

concept de stratégie de réduction de la pauvreté. ll spécifie ensuite les interactions spatiales

et géographiques (dynamiques de proximité, relation ville-campagne...) qui sont à prendre

en compte dans le cadre d'intervention en matière de développement rural. En convergence

avec les développements récents sur les modèles de croissance endogène et le travail de

paley, quatre facteurs majeurs sont distingués pour générer une relance de la croissance

sectorielle : (i) le capital public, (ii) I'innovation et le capital humain, (iii) le capital physique et

(iv) le facteur marché domestique. Les sections suivantes du chapitre analysent ces facteurs

et spécifient les différents types d'investissements publics et de politiques susceptibles

d'être utilisés dans un cadre de stratégie publique de développement rural en se basant sur

fe cas de Madagasær. On y distingue en 4.2 les investissements en irrigation, les

investissements routiers, leur rôle dans la dynamique d'échange villes-campagnes dans la
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promotion des activités extra-agricoles. La troisième section (4.3) analyse les politiques de

vulgarisation et de promotion des technologies ; la quatrième section analyse I'accès au

crédit et au foncier et propose des mesures adéquates de politiques. La dernière section

analyse I'impact micro et macro-économique d'options de politiques de prix s'inspirant d'une

politique néoprotectionniste ciblée.

Le chapitre V lmpact des politiques sectorielles sur la pauvreté : Analyse

comparative et scénarios prospectifs cornmence par une analyse comparative des

politiques de développement rural développées dans plusieurs pays asiatiques et africains à

dominante rizicole ; il met en perspective l'évolution des performances des filières rizicoles

asiatiques et africaines (1960-2000) au vu des politiques appliquées et repositionne les

politiques sectorielles dans un contexte de politiques publiques de développement.

S'appuyant sur I'expérience des autres pays il est développé une analyse critique du

scénario malgache de développement avec une projection de l'économie nationale à

l'horizon 2015 employant un modèle dual de croissance. Cette projection permet de

développer des scénarios prospectifs de croissance de la filière riz qui conduisent à

déterminer les investissements et mesures à prendre tout en fournissant une analyse ex-

ante de leur impact en termes de réduction de la pauvreté.
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Cnnprrne lV AppnocHEs DE DEVELoPPEMENT,
POLITIQUES ET INVESTISSEMENTS
PUBLICS

Ce chapitre fournit d'abord une analyse de l'évolution des approches de

développement qui permet de déterminer dans quel cadre s'est progressivement développé

le concept de stratégie de réduction de la pauvreté. ll présente ainsi comment le constat

global d'échec de I'ajustement structurel et les limites de I'approche néolibérale ont conduit

les principales institutions de développement à élargir leur approche en s'inspirant des

méthodes et concepts issus d'autres écoles de pensée comme I'approche néo-structuraliste,

la théorie de la croissance endogène et ses liens avec l'économle géographique et le

paradigme de développement basé sur une croissance générée par la demande

domestique. Ceci conduit à un renforcement du rôle de I'Etat dans les politiques de

développement en matière de politiques et d'investissements publics. Dans les sections qui

suivent, ce chapitre présente les quatre axes de politiques et d'investissements à privilégier

(i) capital public, (ii) capital humain et innovation, (iii) capital physique et (iv) marché

domestique favorable.

L'impact actuel et potentiel des politiques et investissements publics en matière de

développement rural est ensuite analysé au niveau micro-économique pour I'infrastructure

routière, I'infrastructure irriguée, la politique de vulgarisation et de promotion des

technologies, la politique de crédit agricole, la politique d'accès foncier, la politique de prix et

de soutien des marchés. Ayant déterminé comment ces facteurs structurels interagissent sur

tes conditions de production, de commercialisation des riziculteurs et sur leur situation

micro-économique, il sera plus aisé de voir comment les combiner dans le cadre d'une

politiq ue sectorielle.
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4.1 EvoLUTIoN DEs APPRocHES SUR LE DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE

4.1.1 DE L'A'USTEMENT STRUCTUREL AUX POLITIQUES DE REDUCTION DE LA

PAUVRETE

La pauvreté à une échelle globale a été une découverte de la période d'après guerre

des années 50. Une conception complètement utilitariste et fonctionnelle de la pauvreté s'est

développée, en lien étroit avec les questions de travail et de production. La structuration du

développement en termes de pauvreté s'inspire des défis sociopolitiques de < gouvernance

de la pauvreté > de I'Europe du 1gème et 2Oè'" siècle. Depuis les années 50, la lutte contre la

pauvreté est un thème récurrent dans la théorie et les politiques économiques des pays en

développement. L'élimination de la pauvreté était toujours considérée comme un des

objectifs ultimes du développement économique. Mais celle ci n'a pas toujours été au centre

des réflexlons et politiques mises en æuvre.

Dans l'après-guerre, la croissance économique était vue comme le moyen nécessaire

et suffisant à l'élimination de la pauvreté. Positionner la pauvreté comme un problème

éconornique a permis de prôner comme une solution non discutable la croissance

éconornique stimulée par I'investissement en capital. Les analyses et politiques

éconorniques poursuivies, inspirées en partie par les rnéthodes qui avaient réussi pour la

reconstruction de I'Europe, insistaient sur la mise en place des infrastructures matérielles et

des industries, de préférence lourdes, considérées comme nécessaire préalable au

développement économique. D'une certaine façon théoriciens et praticiens du

développement s'intéressaient d'abord à la croissance et seulement ensuite à la distribution

des revenus et à la lutte contre la pauvreté. Parallèlement au vu de I'instabilité des termes de

l'échange, plusieurs pays d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Asie réfutent la notion d'avantage

comparatif et rejettent un développement reposant sur les forces extérieures au pays ll se

développe ainsi une notion de stratégie de développement autocentré ciblant la valorisation

des richesses nationales, la satisfaction des besoins essentiels. Celle-ci ne néglige pas les

possibilités offertes par le marché international, mais elle parie sur une dynamique interne.

Référé aux forces et aux ressources intérieures de la nation - donc < endogène > -le

développement autocentré vise leur mise en valeur cohérente (BARTOLI 19982s0). Dans ta

substitution d'importations, il s'agit de produire localement des biens auparavant importés.

250 BARToLT, H; ib id
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Les intérêts de cette stratégie sont la diminution de la dépendance extérieure, l'économie

des devises, la création des pôles de croissance pour des effets d'entraînement en amont et

en aval. Néanmoins elles sont fortement contraintes par l'étroitesse du marché national qui

ne permet pas un développement de I'appareil de production. Ainsi les premières stratégies

de développement autocentré développés en Amérique Latine ont été excessivement

orientées sur la substitution de biens de production importés sans prendre en compte

l'étroitesse des marchés nationaux.

Les années 70 ont vu une remise en cause de ces certitudes, due entre autres à

l,impression que deux décennies de croissance n'avaient pas véritablement assuré de

réduction de la pauvreté dans les pays en développement. Les situations d'inégalité de

revenus se sont amplifiées. Aussi, les priorités se sont portées sur l'agriculture, l'éducation et

la santé, dans le but de favoriser un développement plus équitable. Cette remise en æuse

s,est réalisée au moment du développement de l'approche dite des besoins essentiels, qui

conférait aux pouvoirs publics la responsabilité première de satisfaire les nécessités vitales

de leurs administrés.

Dés les années 80, cette "nouvelle" approche a été remise en question. Les chocs

économiques avaient alors durablement mis à mal les grands équilibres macro-économiques

de plusieurs pays en développement. La priorité fut alors donnée au rétablissement de ces

équilibres dans le cadre de "programmes d'ajustement structurel" fortement inspirés de

l,approche néolibérale. Les rigidités des économies étroitement contrôlées par les pouvoirs

publics ont conduit à s'interroger sur la fonction de I'Etat dans la vie économique et à

préconiser un rôle plus important pour l'initiative privée. La période d'ajustement structurel

correspond avec une résurgence de I'approche néolibérale qui domine toute I'approche de

développement, en réponse aux situations de crise économique des années 70. L'impact

sociopolitique de cette politique a été de positionner les agences multilatérales de manière à

ce qu,elles puissent déterminer à la fois les objectifs de développement et les moyens à

mobiliser pour les réaliser. Ceci leur permit de légitimer leur intervention directe dans les

processus de décision politique. (MANJ|251, 2000). Largernent ignorée dans ce nouveau

cadre d,intervention, la lutte contre la pauvreté s'est trouvée délaissée dans les réflexions

théoriques.

zrr 61451g'T, F : Social policy and rights in Africa : from social confracf fo loss of self'deferminatioa IDS
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En Afrique et en Asie, la mise en æuvre des programmes d'ajustement structurel

reposait sur la stabilisation à court terme de l'économie par un désengagement de I'Etat

(réduction des déficits publics, privatisations...) et par des mesures monétaristes de contrôle

de la masse monétaire et de libéralisation financière (hausse des taux d'intérêt...). Les

réformes exigées dans les programmes d'ajustement structurel des institutions de Brettons

Woods, particulièrement dans le cadre de la libéralisation du système financier ont fortement

sous-estimé le rôle des institutions domestiques (ALLEGRET, COURBIS, DULBECCO,

19992s2) et la nécessité de renforcer ce cadre institutionnel si I'on veut éviter d'augmenter

I'instabilité financière, source de tension macro-économique négative pour la croissance.

Cette nécessité de prendre en compte la gouvernance domestique et de ne pas négliger le

rôle des institutions reste actuellement un point névralgique dans toute approche de

développement.

Au plan externe, la libéralisation des mouvements de marchandises et de capitaux fut

aussi demandée. Ges mesures d'ajustement devaient assurer Ies conditions de croissance

pour permettre le développement d'une économie performante à moyen et long terme.

L'échec quasi général des programmes d'ajustement structurel a conduit à remettre en

question la vision libérale des problèmes de développement trop peu attentive aux

contraintes réelles et aux problèmes d'adaptation structurelle des économies en

développement (BERTHOMIEU, EHRHART, 2000253).

Dans Ia deuxième moitié des années 80, les inquiétudes suscitées par I'impact des

programmes d'ajustement structurel sur les populations les plus vulnérables des pays en

développement ont remis les réflexions sur croissance et pauvreté à I'ordre du jour. Ainsi

Madagascar a vécu sous ajustement structurel pendant 20 ans environ avec des résultats

décevants. Les programmes d'ajustement structurels commencés vers le début des années

80 n'y ont pas eu d'effet sur la croissance jusque 1988. ll y eut ensuite une courte période

de croissance de 2 ans jusque 1990 (3,5o/o de croissance annuelle), puis une stagnation de

pfus de 6 ans jusque 1996. Ce n'est que depuis 1996, que la croissance a repris avec 4,1o/o

sur 1997-1999. Des travaux récents renforcent le constat d'échec (DE MAIO, STEWART,

VAN DER HOEVEN 19992s4) par des indicateurs sociaux et économiques très négatifs. Ainsi

la part des dépenses alimentalres des ménages dans I'ensemble des dépenses a progressé

25? {LLEGRET, J-P, COURBIS, B, DULBECCO, P: Finonciol libenolizotion ond stobility of the finonciol
system in emerging morkets : the institutionol dimension of finonciol crises, Communicotion to the
Conference âlobal Developmenf Nefwork, The World Bonk, Bonn, 5-8 Décembre, t999
'53 BERTHoTtÂrEu, c, EHRHART, c; op. cit.
eæ DE ,\ Aro, L, srEwART, F er vAN DER HoEvEN, R; orr. cfi.
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de 75% à 79o/o sur 1982-1987. Les dépenses en riz en pourcentage des dépenses

atimentaires ont aussi augmenté passant de 50o/o à 75%. On enregistre un déclin de 17%

des élèves en école primaire entre 1982 et 1998 alors que la population augmente de près

de g% par an. Certains des pays africains ou asiatiques oui présentaient un niveau de

développement plus ou moins comparable à Madagascar en 1960 ont néanmoins connu de

meilleures performances.

C'est aussi à cette période que les pays développés découvraient en leur sein de

nouvelles formes de pauvreté et s'intenogeaient sur I'impact de l'évolution économique sur

les exclus. Le concept de développement hurnain s'est ainsi vu reconnaître, présenté comme

la fin et les moyens de la croissance économique. S'il se différencie des idées d'élimination

de la pauvreté et de besoins essentiels, ce concept replace au centre des préoccupations et

des pratiques de développement le bien-être de toutes les populations et, partant accorde

une attentlon particulière aux plus pauvres'

Développement humain et sort des populations les plus démunies sont des thèmes

qui ont sans doute connu le sommet de leur popularité au début des années 90. D'autres

concepts ont été promus depuis. La conférence de Rio et les préoccupations liées à

l,environnement ont conduit à promouvoir le "développement durable". Le lien entre

,,gouvernance" et croissance économique est également à I'ordre du jour. La réduction de la

pauvreté est maintenant placée dans un cadre macro-économique et politique élargi qui

intègre la bonne gouvernance et une attention particulière vis-à-vis du secteur social. La

bonne gouvernance fait référence à une politique macro-économique monétairement saine

qui promeut la libéralisation mais aussi la démocratisation et I'amélioration de la situation des

droits de I'homme. Aussi l'élimination de la pauvreté devient progressivement un cadre

global de développement où s'intègre I'ensemble des politiques sectorielles et transversales.

Le sommet des Nations Unies sur le développement social a ainsi montré que ce thème

constitue une préoccupation générale partagée par pays développés et pays en

développement. pour I'opinion publique, au Nord comme au Sud, l'élimination de la pauvreté

demeure I'objectif prioritaire du développement, que la plupart des organismes

internationaux (Union Européenne, Banque Mondiale, PNUD, FMI) et donateurs

reconnaissent comme objectif numéro 1.

Après deux décennies d'ajustement structuret, les résultats mitigés de des

programmes sur les conditions de vie des ménages ont ainsi conduit I'ensemble des

bailleurs de fonds intemationaux à placer la pauvreté au centre des dispositifs d'aide

publique au développement. Les initiatives internationales se multiplient dans ce domaine.
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Même le Fonds Monétaire International, qui était resté jusque là en retrait sur ce front, y

participe activement. Tous les pays qui désirent bénéficier du financement de la nouvelle

<< facilité pour la réduction de la pauvreté et /a croissance>>, cogérée par le FMI et la Banque

Mondiafe, eUou de I'initiative renforcée pour /es pays frès endettés (PPTE), sont censés

préparer des < Documenfs de stratégie de réduction de la PauvreféD. (RAZAFINDMKOTO,

ROUBAUD, 2OOO255)

Selon le Rapport sur le Développement dans le Monde (2000), parmi les domaines

d'action suggérés dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, il est proposé de "promouvoir

une décentralisation et un développement communautaire bénéfique pour tous. La

décentralisation peut rapprocher les prestataires de services des communautés et des

individus défavorisés et donc, théoriquement, permettre aux pauvres d'avoir plus d'influence

sur les services auxquels ils ont droit. A cet effet, on devra renforcer les capacités locales et

transférer les ressources financière nécessaires... La décentralisation doit aller de pair avec

la mise en place de mécanismes efficaces de participation populaire et de suivi des

organismes gouvernementaux par les citoyens. On pense, par exemple à des réformes

permettant aux collectivités de décider de I'utilisation des ressources et de jouer un rôle

dans la mise en æuvre des projets. Les économistes justifient la décentralisation parce

qu'elle donne lieu à une redistribution plus économique et efficace : les décisions relatives

aux dépenses publiques, prises à un niveau administratif plus sensible aux besoins des

admlnistrés et plus près d'eux, ont plus de chances de refléter la demande des services

locaux, que des décisions prises par un gouvernement central lointain. La décentralisation

s'inscrit dans le renforcement des processus de développement local. Le développement

focal, selon Greffezft se définit comme un ( un processus de diversification et

d'enrichissement des activités économiques et sociales sur un tenitoire à partir de la

mobilisation et de la coordination de ses ressources et de ses énergies >. ll s'intègre dans

une dynamique endogène en valorisant et en stimulant les formes d'organisation sociale

spontanées et celles qui existent déjà.

Néanmoins quand des groupes locaux manquent de pouvoir et de légitimité aux yeux

des autorités publiques, ils peuvent être incapables de participer ou même de tirer avantage

de nouvelles lois réalisées exprès pour leur déléguer de I'autorité. Dans les situations où le

pouvoir est concentré dans les mains d'une élite, le processus d'identification des

zss ptrTtrFrNDRAKoro,ldr et ROUBAUD ,F : arf. cif.
256 6REFFE, X ; Science économique et développenenf endogène, Unesco 1986
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partenaires, d'analyse des problèmes et des barrières sera biaisé et manipulateur. Les

oligopoles de pouvoir sont tout aussi présents au niveau local qu'au niveau central.

Ni les Etats modernes ni les petlts paysans dans les zones reculées des pays

pauvres ne peuvent plus vraiment attendre des hiérarchies autoritaires qu'elles leur

imposent des lois gouvernant leurs relations. Les modalités de pouvoir, de gouvernance et

de gouvernement sont en train d'évoluer vers une gouvernance sociopolitique interactive

avec des nouvelles formes d'interaction en matière de définition des politiques

(KOOIMAN'5t, 1993; BERNARD et ARMSTRONG2S8, 1997; RÔLlNG2se, 1997).

Hétérogénéité et coopération sont les points saillants de cette interdépendance qui se

développe. La gestion publique opère aujourd'hui dans un contexte pluraliste dans lequel la

construction de consensus devient incontoumable, la prise de décision est partagée,

I'autorité est dispersée, le conflit est légitime. Les constituants sont interdépendants et ont

des intérêts communs, souvent très mal compris. Dans cet environnement dynamique et

comptexe, le cadre de conception et le cadre décisionnel doivent être reconstruits et adaptés

à travers un processus itératif afin de permettre aux acteurs sociaux de comprendre le

processus de négociation et les opportunités de construire de nouvelles relations

(METCALFE26o, 1993).

Dans ce contexte, les approches actuelles de réduction de la pauvreté mettent

davantage I'accent sur le processus institutionnel et I'implication d'un ensemble élargi

d,acteurs dans le processus décisionnel. Ce changement sous-tend un besoin de mieux

comprendre les processus politiques, bureaucratiques et sociaux à travers lesquels une

politique assure - ou ne parvient pas à assurer - des mesures favorables aux pauvres' Le

nouveau rôle de I'Etat évolue progressivement de celle de fournisseur de croissance vers

celle de partenaire, catalyseur, facilitateur dans le processus de réduction de la pauvreté. Le

rôle des agences de bailleurs de fonds est en pleine évolution. Au lieu de chercher à

analyser comment les fonds sont employés pour réduire la pauvreté, et de suivre et gérer

leurs fonds sur ces bases, les bailleurs cherchent désormais à utiliser leur influence pour

faciliter de larges changements des politiques publiques visant à les rendre plus proactives

zsz yggT^ÂAN, J ; ed. tllodern governdnce: new governmenf-socief interacfions. Soge Publicotions, London,

uK., 1993
zsa ggppARD, A et ARltÂsrRoNG, G : Learning and infegrafion: learning theory and policy infegrafion,

rnternotionol Development Reseorch Cenlre, Ottowq, ON, Conodo. Unpublished repoet,1997
zcr pS;1N6, N ; Emerging knowledge systems thinking: the renewo| of policy fheory for facilitofing

ogricuhural innovotion, 
- 

in The role of research in agricuftural policy'naking in sub-Saharan Africa.

Feldaf ing, Germony, 7-LL APnil, 1997
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en termes de réduction de la pauvreté (NORTON261 , 2OO1). Le rôle de I'Etat et sa fonction

de gouvernance domestique sont soumis à des ajustements continus liés à l'évolution de la

notion de gouvernance globale cogérée par les agences internationales, notamment

I'Organisation Mondiale du Commerce, le Fonds Monétaire international (voir aussi Allegret

et Dulbecco2"1,la Banque Mondiate et les Nations Unies.

4.1.2 LUTTe coNTRE LA PAUvRETE : UNE cONVERGENCE DE CONCEPTS,
D'APPROCHES ET DE MODELES ECONOMIQUES

Selon Sen263 (1999), "i/ esf aujourd'hui acquis que, pour aborder /es guesfions /lées

au développement, il est préférable de multiplier les angles d'approche et maintenir le point

de vue le plus large possib/e . La leçon résulte de l'expérience des derntères décennie,s, des

difficultés, mais aussi des réussifes, rencontrées par divers pays. La même logique

préside aussi à la notion de "cadre de développement global" tel que le proposait récemment

James Wolfensohn, le président de la Banque Mondiale. Cette perspective implique Ie rejet

d'une vision compartimentée du processus de développement (le fait par exemple de tout

soumettre à la "libéralisation", ou à un autre processus unique et polyvalent), La quête d'un

remède universel, tel que "l'ouverture des marchés" oL! la "fixation des prix iusfes" a

longtemps dominé la réflexion parmi les professionne/s du développement, ceux de la

Banque Mondiale, êfr particulier. On comprend aujourd'hui la nécessrfé d'une approche

diversifiée, capable d'intégrer des éléments hétérogènes et permettant d'accomplir

simultanément ef sur plusieurs fronts des progrès gui se renforcent mutuellement' .

La lutte contre la pauvreté est devenue un objectif prioritaire pour les gouvernements

des pays en développement, obtenant le soutien financier de plusieurs bailleurs de fonds

pour mener des politiques d'éradication. Le sujet n'est pas nouveau, les pionniers du

développement (AMIN, S, BAIROCH, P, BETTELHEIM, C, CLARCK, C, FURTADO, C,

GEORGE, S, MYRDAL, G, PERROUX, F, PREBISH, R, ROSTOW, W W, SAUVY, A, Et

TIANO, A) - en particulier les tiers-mondistes - le prenaient déjà en compte - sous forme de

zeo 611g16ALFE, L ; Public monogement: fpqm imitqtion to innovotion, in Kooimon, J., ed., tWodern governance:
new governmenf-sociefy inferactions. Soge Publicotions, London, UK. pp. 173-189, 1993
zet 51gp1ON, A, BrRD, B, BROCK, K, KAKANDE, M et TURK C: A rough guide to PPAs. Parficipatory Poverf
Assessmenf: an introducfion fo fheory and pracfise, London Overseos Development fnstitute, Cenfre for
Aid ond Public Expendituee,âOOL
?6? {LLEGRET, J-P, DULBEICO, P ; Globol Governonce versus Domestic Governonce: Whot Roles for
internotionol Institutions 7 , communicofion ou Colloque du 6DR 23-24 juin , Economie et Finonce
Internotionole, in Boudhiof , M, Siroën, J-Â , (eds); Ouverture et développement économigue, Economico,
200t
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lutte contre les inégalités soclales - dans leurs propositions pour parvenir au développement.

Ce qui est nouveau, c'est la concentration des efforts et des moyens sur cette facette du

sous-développement, même si les solutions proposées sont assez traditionnelles : relance

de la croissance économique26a, politiques sociales, extension des Infrastructures rurales.

Pour mieux cerner les concepts théoriques inhérents à la lutte contre la pauvreté, il

convient d'analyser ses liens avec les approches de développement dominantes, c'est à dire

I'approche néo-libérale qui est demeurée dominante jusque récemment (1975-1998) et

I'approche néo-structuraliste qui prend position comme principale alternative depuis

quelques années. Cette dernière est souvent associée à d'autres concepts voisins

notamment ceux liés aux théories de croissance endogène, au paradigme de croissance

basée sur la demande domestique (PALLEY , 2002265). Ce dernier développé en réaction à

l,échec du consensus de Washington nécessite une amélioration de la répartition des

revenus stimulant les marchés domestiques, des marchés financiers stables qui permettent

aux pays de poursuivre leurs politiques économiques nationales, et un financement

adéquat, à prix équitable, pour le développement.

En se basant sur le travail de comparaison de Berthomieu et Ehrhart (2000), les

paragraphes suivants identifient ces concepts tout en confirmant la remise en question d'une

vision libérale des problèmes de développement trop peu attentive aux contraintes réelles et

aux problèmes d'adaptation structurelle des économies en développement'

Selon Berthomieu et Ehrhart (2000), "l'approche néo structuraliste se présente en

effet comme un paradigme alternatif au néolibéralisme, mais aussi comme un dépassement

du paradigme structuraliste des années cinquante et soixante dont elle est clairement issue

et avec lequel elle trouve ses racines dans les courants de pensée qui se sont eux-mêmes

nourris de leur opposition au paradigme libéral (celui de l'école marginaliste et du courant

néo-classique) ; il s'agit, d'une part du courant postkeynésien issu des travaux de Kalecki,

Kaldor et J. Robinson et de leurs successeurs menant leurs analyses macro-économiques

en termes de "demande effective" êt, d'autre part du courant néo cambridgien issu des

263 SEN, A ; op. cit.
26a yoforte càrrélotion entre croissonce économigue et réduction de lo pouvreté supPose cependont gue de

nornbreuses conditions soient remplies : gue le gouvernement soit démocrotique, gue lo société soit

égofitoire, gue les clivoges ethnigues n'existent pos, gue l'odministrotion soit décentrolisée, qu'une réforme

ogroire sur des boses morchondes soit engogée.
tiu pALLEy, T ; Domesfic Denand-led 6rowth, a New Paradign for Developmenf, presented in the

Afternotive to Neoliberolism Conference ÂÂoy ?3-24,?OO2
http : //www.new-rules.org/ Docs/of terneo I i b/po I lev.Pdf
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travaux de Sraffa et traitant des liens entre répartition et formation des prix et du taux de

profit .

Ces courants accordent une importance particulière aux structures de la production et

à la répartition fonctionnelle des revenus, salaires et profits, sans oublier les rentes, ces

revenus étant à la base de la demande finale de consommation et d'investissement comme

débouché nécessaire de la production.

Le rôle de l'Etat comme acteur macro-économique incontournable pour la recherche

d'un "équilibre" macro-économique de croissance avec plein emploi est I'autre enseignement

des analyses postkeynésiennes. Ces approches n'abordent pas I'analyse des situations

d'ouverture de l'économie sur l'extérieur et donc les problèmes posés par les échanges

internationaux qui ont été couverts par les courants structuraliste et néo-structuraliste". Ceci

est important car la situation de la plupart des économies semi industrialisées et des pays en

développement correspond aujourd'hui à une situation d'économie ouverte.

En matière d'équilibres macro-économiques, la gestion du poids de la dette et sa

réduction au cæur de la problématique des programmes d'ajustement structurels, fait

apparaître une différence fondamentale entre les approches de type néolibéral et de type

néo structuraliste :

o L'approche néolibérale considère que c'est le poids de la dette et donc son

remboursement par la mise en æuvre de mesures d'ajustement qui importent.

a L'approche néo structuraliste soutient que c'est la croissance qui est prioritaire et que le

montant destiné au service de la dette doit rester assujetti à I'objectif de croissance

Les néostructuralistes rejettent le prlncipe néolibéral d'accroissement de l'épargne

privée par la réduction des salaires qui conduit à I'idée d'un transfert des ressources des

salariés, dont la propension à épargner est faible, vers les capitalistes, supposés avoir une

propension à épargner élevée. Au contraire, pour eux, il faut accroître le revenu des classes

sociales modestes par une répartition du revenu national plus favorable aux salariés afin de

mieux financer la demande domestique pour accroître le volume de I'investissement

productif, conformément au principe de I'accélérateur : une plus grande égalité dans la

répartition provoque une consommation accrue de produits locaux.

D'abord la propension marginale à consommer est plus élevée dans les classes à

revenus modestes, enfin dans les pays en développement la propension marginale à

consommer des produits locaux est beaucoup plus forte parmi les ménages pauvres. Ceci
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confirme I'intérêt d'une dynamique de croissance basée sur des filières de production

impliquant fortement les ménages à revenus modestes, dont la répartition de la valeur

ajoutée assure une large distribution de revenus.

La critique néolibérale de I'intervention de I'Etat repose sur I'hypothèse qu'une

contraction du secteur public stimulera de manière automatique le secteur privé, considérant

que la croissance de I'investissement privé requiert une réduction de I'investissement public.

Selon le courant néostructuraliste, la thèse néolibérale néglige les formes d'action

publique qui stimulent directement les initiatives privées ; il existerait une relation de

complémentarité ou d'impulsion (putting in) entre t'rhvestissemenf public et l'invesfissemenf

privé : l'invesfissement pubtic crée "l'environnement économique" sans lequel

/'rhvestis sement privé ne pourrarf se réaliser (DE OLIVEIRA CRUZ, TEIXEIRA, 19992e6)'

Cette notion de capital public générateur d'externalités est aussi développée dans le cadre

des modèles de croissance endogène qui seront analysés dans les pages suivantes. Pour

les néostructuralistes, l'intervention de l'Etat ne doit pas conduire à supplanter les forces de

marché par son action excessive ; elle doit au contraire soutenir l'activité de marché. La

question n,est plus de choisir entre "plus d'Etaf' ou "plus de marché" mais d'opter plutôt pour

,,mieux d,Etat' et un marché plus efficace et équitable. Ainsi, selon Salazar-Xirinachszo7

(1gg3), ',la fonction économique centrale de I'Etat peut se définir comme étant celle qui se

donne comme objectifs d'étaborer une vision stratégique du processus de développement,

de maintenir les équilibres macro-économiques et un climat d'investissement approprié, de

réorganiser les incitations et les prix relatifs de l'économie de manière cohérente avec cette

vision, et d'engager, de manière constructive, moyennant le dialogue et la concertation, tous

les acteurs sociaux et politiques dans cette stratégie".

Dans cette optique néostructuraliste, il est nécessaire d'établir des priorités dans les

programmes d,investissement public : l'Etat doit renforcer ses fonctions fondamentales

(infrastructures économiques, santé, logement, éducation), classiques (offre de biens et

services publics, maintien des équilibres macro-économiques, équité, élimination des goulots

d,étranglement clés) et auxiliaires (soutien de la compétitivité structurelle de l'économie)

zee gg OLIVEIR A æU7., B et TEIXEfRA, tr È; fnpacfo de h fnversion Publica Sobre la Inversion Privada

en Brasil: |g47-Igg7,Revists dela CEPALno67 p7l'8O,ovril 1999
267 SALA7AR-XIRINACHS, J M ; The role of the Stote qnd the Morket in Economic Development, (chop

13) in Sunkel O. Developnenf from within. Touard a hleosfrucfuralist Approach for Latin America, Lynne

Riennen Publishers, Boulder, 1993 page Z1S



En termes de fiscalité, les systèmes de taxes inefficients accentuent la dépendance

des Etats vis de I'aide de l'extérieur tout en limitant les capacités à maintenir des services

publics fonctionnels. Aussi est il prioritaire de moderniser le système d'imposition et la

perception des impôts notamment sur les activités rentières et la grande propriété.

Sur les stratégies d'ouverture vers les marchés extérieurs, les néostructuralistes

critiquent le suremploi de I'outil de dévaluation du taux de change préconisé par les

néolibéraux pour restaurer l'équilibre extérieur, âu vu de I'impact d'une dévaluation sur

l'érosion du pouvoir d'achat et des salaires qui déprécie la demande intérieure. L'effet revenu

(réduction de la demande locale) précède l'effet de substitution des produits importés par les

produits locaux.

Le principe d'une croissance basée sur les exportations a constitué un des

fondements du consensus de Washington. La principale critique théorique du choix

sirnpliste d'une stratégie de croissance basée sur I'exportation est I'acceptation non fondée

d'une hypothèse de travail qui considère que tous les pays peuvent développer une

stratégie de croissance en se basant sur la croissance de la demande dans les autres pays,

hypothèse trop vite considérée comme principe conducteur (PALLEY, 2002268). Ceci conduit

à des phénomènes de crises de I'offre et à la déflation. L'élasticité très réduite de la

demande internationale particulièrernent sur les produits primaires conduit les pays en

développement à une très forte compétition et tout accroissement des exportations dans un

pays se fait au prix d'une perte de marché dans d'autres pays. En outre, cette concurrence

conduit à une pathologie de ( course vers le bas > où les pays qui accroissent leur marché

acceptent des termes de l'échange qui se dégradent avec des effets directs sur la

rémunération du travail. Ceci a engendré un cercle vicieux car la baisse des prix à

I'expoftation conduit les pays en développement à exporter toujours plus tout en accélérant

la baisse des prix mondiaux. Ce phénomène depuis longtemps observé sur les produits

primaires pourrait également progressivement s'étendre aux produits manufacturés suite au

transfert en cours des capacités de production vers les pays en développement. Ce type de

croissance exogène est en outre fortement tributaire de la demande à l'exportation et rend

les pays en développement vulnérables aux ralentissements et aux chocs fréquents du

marché mondial.

Dans ce domaine les néostructuralistes privilégient un renforcement des échanges

extérieurs fondé sur une diversification dirigée vers les biens manufacturés (qui intègrent

z6E PALLEY, T; ort. cit.
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davantage de valeur ajoutée locale que les produits primaires). Le caractère dynamique de

la notion d'avantage comparatif est désormais reconnu, il suscite une compétition

permanente entre pays (formation, technologies, recherche, services). Ainsi I'acquisition

d'avantages comparatifs hors du secteur primaire passe par I'incorporation d'innovations

technologiques et des augmentations de productivité qui demandent une véritable politique

de formation et de diffusion des technologies avec une infrastructure scientifique articulée

avec les secteurs productifs.

Sur la relation entre répartition et croissance, les néolibéraux considèrent I'inégalité

comme inévitable et même bénéfique pour la croissance durant les premiers stades du

processus de développement en se basant sur I'hypothèse de Kuznets26n (1955). Selon ce

dernier, les inégalités augmentent d'abord puis diminuent ensuite une fois atteint un certain

niveau de développement, mesuré par le PIB par habitant. Par conséquent les néolibéraux

n'envisagent aucune mesure significative qui agisse directement sur la répartition du revenu,

d'autant plus qu'ils considèrent que la croissance est une source, à terme, de réduction de la

pauvreté beaucoup plus efficace qu'une politique de redistribution des revenus.

A l,opposé les néostructuralistes affirment qu'il est possible de concilier

simultanément les deux objectifs : une répartition plus égalitaire du revenu national est

nécessaire pour maintenir de façon continue une croissance élevée. La persistance

d'inégalités fortes limite en effet la taille du marché intérieur et I'expansion de la demande

intérieure, facteur moteur de tout processus de croissance. EnfÏn trop d'inégalités conduisent

à une dégradation du consensus national et à des conflits sociopolitiques défavorables à la

croissance. En bref une réduction des inégalités constitue fondamentalement un facteur

d'efficacité économiq ue.

pour faciliter I'accumulation du facteur hurnain (éducation, formation, santé), les

néostructuralistes insistent sur la promotion de l'éducation et de la connaissance non

seulement comme service social de base mais aussi comme pilier du progrès technique ; le

degré croissant d'instruction augmente la qualification des travailleurs et accroît la

productivité du travail et les salaires perçus. Afin de faciliter I'efficacité économique et l'équité

sociale, il est essentiel d'améliorer la qualité de l'éducation et d'assurer que toutes les

couches sociales ont un accès égal au système éducatif.

26e KUZNET5, S;Economic Arowth and rncome rnequolity, American Economic review, vol XLV, nol, mors

1955
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L'existence d'une proportion aussi élevée de gens pauvres dans les pays les moins

avancées (40-70%) tient au maintien d'activités à très faible productivité qui empêchent toute

évolution significative des salaires. Au delà de l'éducation, la création d'emplois réellement

productifs implique d'accélérer la propagation de la technologie. Celle-ci, tandis qu'elle réduit

le nombre d'emplois à faible productivité, accroît le nombre de ceux à forte productivité.

Ainsi selon Fajnzylbef'9 (1988), cité par Kuri Gaytan271 (1995) et Berthomieu

Ehrhart (2000), l'équité sociale est considérée comme une condition nécessaire et un

élément à part entière de la compétitivité extérieure : "dans le moyen et le long terme, la

compétitivité constitue la capacité d'un pays à défendre et à étendre sa part sur les marchés

internationaux et, dans le même temps, à accroître le niveau de vie de la population". Ainsi

l'ensemble des mesures citées destinées à améliorer l'équité sociale contribuent aussi à

accroître la productivité globale de l'économie. La conjonction des objectifs de stimulation de

la demande domestique (par une répartition plus égalitaire du revenu national) et de

conquête de nouveaux marchés extérieurs (grâce à une compétitivité accrue) doit avoir pour

effet de stimuler la croissance économique et le développement.

Dans des réflexions plus récentes sur les altematives au néolibéralisrne, il s'est

développé un nouveau paradigme de développement basé sur une croissance générée par

la demande domestique (PALLEY, 2002). ll est basé sur le diagnostic d'échec du consensus

de Washington, modèle libéral soutenu par les institutions de Brettons Wood, appliqué sur

les deux dernières décennies et très centré sur le moteur de croissance des exportations et

la libéralisation du commerce. Ce modèle a généré une série de crises économiques incluant

le Mexique (1994), I 'Asie du Sud Est (1997), la Russie (1998) la Turquie et I 'Argentine

(2000). Ce modèle a conduit à une croissance médiocre tout en accentuant I'inégalité des

revenus. ll a affaibli les pays en développement de plusieurs façons ; d'abord en focalisant

ces économies hors de tout développement basé sur une croissance du marché domestique,

en mettant ces pays en compétition très dure les uns avec les autres ; en plaçant les

travailleurs des pays en développement en conflit avec les travailleurs des pays développés

et enfTn en affectant le fonctionnement de l'économie mondiale par une situation de

surcapacité de production et de déflation. Ce modèle orienté sur I'exportation a poussé les

pays à positionner toujours davantage de produits et de biens sur les marchés internationaux

en aggravant considérablement la tendance de dégradation des termes de l'échange.

?7o FAJNZ/LBER, F : fnfernafional Conpefifiveness: Agreed êoa[ Hard Task, CEPAL Review, no36,
décembre 1988
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Aussi les pays en développement ont besoin d'un modèle de développement plus

équilibré avec une croissance endogène basé sur le développement du marché domestique.

Un développement domestique structuré et stable nécessite une croissance des salaires et

une amélioration de la distribution des revenus. Ensemble ces deux facteurs constituent la

base d'un effet de croissance de la demande encourageant le développement du marché.

Ce modèle qui recherche une convergence entre la croissance, I'augmentation des salaires

et I'amélioration de la distribution des revenus constitue un véritable cadre stratégique de

réduction de la pauvreté.

Ces éléments de comparaison font ressortir la proximité entre I'approche

néostructuraliste et les principes acquis dans le développement en cours de stratégies

nationales de réduction de la pauvreté qui sont actuellement formulées272 par la plupart des

pays les moins avancés, Parmi les multiples convergences, on peut citer :

tr L'annulation de la dette qui rompt la contrainte budgétaire de suraffectation du budget au

remboursement de la dette ;

D L,accroissement du revenu des classes sociales modestes et l'objectif du plein emploi ;

o Le souci de renforcer les capacités de rentrée fiscale ;

o L'effort de renforcement des services publics d'éducation et de santé ;

E L'effort d'investissement public en infrastructures d'appui économique ;

tr La recherche d'une croissance équilibrée entre demande domestique et exportations

tr Mise en place d'un processus de développement concerté avec tous les acteurs

sociaux.

Dans les pays en développement, le secteur agricole est souvent le secteur

dominant de t'économie domestique en termes de poids économique et de volume d'actifs,

donc de distribution des revenus et il constitue une part importante de la demande

domestique. En outre, il est générateur d'effets d'accompagnement sur les autres secteurs

domestiques (voir pages suivantes) et il peut jouer un rôle moteur dans une politique de

croissance domestique. ll ressort ainsi d'une étude lFPRl273 réalisée sur I'Afrique Sub-

saharienne que chaque dollar additionnel de production agricole génère en moyenne US$

271 KURI 6AyTAN, A ; Technological Change and Sfructuralist Analysis, CEPAL Review no55, p 191-198,

ovril 1995
272 6 préporotion d'un document notionol de stratégie de réduction de lo pouvreté (DSRP) constitue

octuellement une précondition dons le codre du processus d'onnulotion de lo dette initié par les boilleurs

de fonds (contreporfies de la réduction de la delte des PâÂA 2001) .
zr3 ùeLGeDO, c L, HopKINs, J, KELLy, V et HAZELL P : Effet multiplicoteur de lo croissonce ogricole en

Afrique sub-sohorienne, in Agricultunl Growth Linkages in Suô-Sahann Africa IFPRI Rapport de Recherche

!O7,ùé,cembre1998httP://www.ifpri.orglPubs/qbstroct/obstr107'htm
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2,30 en termes de croissance globale de l'économie. Ceci procède d'une croissance

additionnelle en biens générée par la demande domestique qu'on peut considérer comme

une illustration du paradigme de Palley. L'agriculture et I'industrie s'assurent ainsi

mutuellement des marchés de biens de consommation. Si les revenus agricoles progressent

sur une base large, I'industrie manufacturière disposera de débouchés croissants

permettant de réaliser des économies d'échelle. De même la progression des revenus

urbains, stimulée par l'essor industriel, stimule la production et la productivité agricoles par

l'élévation de la demande de produits alimentaires. Pour chaque augmentation d'un dollar de

la valeur ajoutée agricole, il y a ainsi une augmentation additionnelle des revenus du secteur

non agricole :67-800/o de cette augmentation est due aux effets d'augmentation des revenus

des ménages.

Selon Ravallion et Dat(74, la croissance agricole génère aussi des effets indirects

significatifs après un certain laps de temps. Ainsi son effet sur les salaires journaliers ruraux

est huit fois plus élevé sur le long terme que sur le court terme. Ceci s'explique par le fait

que le salaire agricole ne s'accroît que lorsque I'offre de travail devient plus rare. lls montrent

aussi que la croissance en milieu rural réduit â la fois la pauvreté urbaine et rurale. La

croissance rurale contribue à améliorer la distribution urbaine. Ceci peut s'expliquer par le

fait que de meilleurs revenus ruraux réduisent le chômage urbain en atténuant la migration

campagnes-villles et I'exode rural (HARRIS, TODARO 197027s).

La structure de la croissance est déterminante ; selon Ravallion et Datt276, la

croissance agricole et la croissance du secteur tertiaire ont un effet majeur en termes de

réduction de la pauvreté alors que le secteur industriel n'en a guère. De plus la part du

secteur tertiaire qui génère un effet favorable est celle des très petites entreprises et du

secteur informel, toutes deux très dépendantes de la croissance agricole. Selon leur travail

sur l'lnde, près de 85% de la réduction effec-tive de la pauvreté dans la période analysée est

due à la croissance agricole. lls montrent en outre un effet réduit des nombreux programmes

qui ciblaient directement les populatlons pauvres.

Ces développements nous ramènent à la filière riz, principale activité agricole

de Madagascar en termes de poids économigue et de volume d'actifs, donc de

e74 RAVALLTON, M et DATT, G : êrowfh and Poverfy in Rural fndia, poper 1405, WonldbankOffice of the
Vice President, Development Economics, Jonuory 1995
zzs ;44ppfs, J R et TODARO M P; âÂigration, Unemployment ond Development : A Two Sector Anolysis,
American Economic Reviev, p 126-142, t97O
276 P.AVALLION, M et DATT,6; How imporfanf fo fndia's poor is fhe sectoral composifion of economic
growfh|, Étrd" économigue deldBonque mondiole, 1996
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distribution des revenus et volet principal de la demande domestique. Gette filière

dispose de tous les atouts pour jouer un rôle moteur dans une politique de croissance

domestique ciblant la réduction de la pauvreté en milieu rural. Une relance de la filière

permettrait en effet d'améliorer la productivité et les revenus des producteurs

agricoles, d'améliorer les salaires agricoles, de stimuler le développement des

activités non agricoles en milieu rural et de stimuler la demande de produits

industriels domestiques. Elle permettrait des effets indirects générés par la croissance de

I'offre (besoins additionnels en consommations intermédiaires et en travail) et des effets

multiplicateurs générés par une croissance de la demande assurée elle-même par

I'augmentation des revenus des riziculteurs.

Or cette relance de la filière riz ne s'est pas faite dans les dix dernières années

malgré une croissance soutenue de la demande nationale qui n'a généré qu'une croissance

des importations. Ce point nous conduit à approfondir la question du déclenchement du

processus de croissance en mettant à profit la réflexion sur les modèles de croissance

endogène et les concepts récents d'économie spatiale et régionale.

La littérature économique sur I'analyse des processus de croissance est

régulièrement enrichie par de nouveaux développements. Depuis quinze ans, les modèles

de croissance endogène se distinguent du schéma néoclassique traditionnel par le fait qu'ils

endogénéisent la dynamique de croissance, jusque là considérée comme exogène' Dans le

modèle néoclassique (SOLOW, 1gb6), la productivité décroissante du capital annule à long

terme la croissance par tête à moins qu'un progrès technique exogène n'accroisse la

productivité des travailleurs.
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La théorie de la croissance endogène montre en quoi plusieurs facteurs peuvent faire

apparaître des externalités positives et par conséquent être source de croissance pour la

collectivité. Elle met en évidence 4 facteurs qui influent sur le taux de croissance d'une

économie et sa durabilité, (i) investissement privé et capital physique (ROMER"',1990), (ii)

le capital humain (LUCAS"8, 1988), (iii) I'innovation technologique (ROMER"g, 1986) et (iv)

fe Capital public (BARRO"o, 1990) :

o L'investissement privé et la formation de capital physique engendrent des

externalités technologiques positives et des rendements d'échelle quand on accumule

les biens d'équipement ainsi que des connaissances communes.

Le capital humain est lié aux efforts d'éducation, de formation et d'apprentissage et il

s'accumule avec des effets de groupe qui rendent un individu plus efficace si le niveau

de capital humain dans l'économie est plus élevé. ll s'ajoute au capital physique pour

améliorer la productivité marginale des facteurs de production.

L'innovation technologique, génératrice de progrès technique est produite par

I'activité de recherche -développement qui dépend du niveau d'investissement dans la

recherche, la recherche développement et la vulgarisation (voir aussi 4.3) avec effet

d'accumulation au niveau du pays

Le capital public correspond aux biens publics. Les infrastructures publiques

constituent donc un facteur de croissance (voir 4.2) qui engendre des rendements

croissants à long terme en raison des économies internes qu'elles permettent pour les

producteurs privés.- L'intervention de I'Etat en investissant dans des infrastructures

peut conduire à !'amélioration de la productivité des entreprises privées.

Ces différentes sources de croissance endogène ne sont pas indépendantes ; au

contraire elles interagissent. Ce concept d'interaction des sources de croissance est

visualisé par Guellec2sl (1995) dans te schéma suivant. L'amélioration de la productivité

des facteurs de production et la croissance qui en découle, dépendent, dans ces

modèles, des décisions d'investissement dans les facteurs de croissance endogène et

az ROfrÂER, P ; Endogenous technical chonge , Journalof Political Economy, gS-5, 1990
278 LI)CAS, R E ; On The mechqnics of economic development, Journol of llonefary Economics, no22, p 3-42,
1988
z7e ROMER, P ; f ncreosing returns ond long run growth, Iournal of Political Economy,94,p 1002-1037 ,1986
2E0 BARRO , R ; Government spending in o simple model of endogenous growth, Journal of Political Economy,
t990
?8r GVELLEC, D et RALLE , P : Les nouvelles théories de la croissance, coll. Repères, éditions lo Découverte,
Poris, t995
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dans la production d'externalité positives. La source de la croissance n'est plus exogène ;

elle est déterminée par les choix d'allocations de ressources (DEJARDIN, 1999282)

$chémn 1 : L'intpraction dEs souIEeB de la croiesance
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Sources; GUELI EC (19t5) et exfenstons proprË]'s'

Le concept d'externalité utilisé par les théories de croissance endogène a été défini

par Marshall dans les principes de l'économie2t3. ll décrit les économies externes comme

celles ( qui résultent du progrès général de t'environnement industriel > ou << qui sont liées à

l,accroissement des connaissances et du progrès technique > et qui < dépendent

principalement du volume global de la production dans I'ensemble du monde civilisé >. Ce

que Marshall fait fondamentalement apparaître dans la pensée économique avec la prise en

compte des économies externes, c'est I'existence de processus relationnels et I'existence

d,espaces privilégiés pouvant améliorer la productivité et favoriser le développement des

firmes... (CATlNt* t 994;.

zB? DEJARDTN, i , Gvro, A c et ,IÂARECHAL, L; croissance endogène spafialisée ef développement

régional: Apports pour une évaluation critique des plans strafégiques dbménagenenf du terrifoire, Focultés

Universitoires Nomur, 1999
zar 64p5HALL, A: Principles of Economics, Mocmillon, Londres, 1890
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Avant même de poser un choix d'investissement, la trajectoire de croissance peut

être déterminée par la dotation initiale ou héritage (résultat du passé) de facteurs

accumulables comme l'éducation. ll se peut à I'inverse qu'une économie soit enfermée

dans une trappe de sous-développement. En I'absence de cumul d'externalités ou en cas

de baisse des facteurs endogènes (baisse des investissements publics et dégradation du

capital public, suppression des investissements en matière de recherche, stagnation du

capital humain ou baisse par fuite de cerveaux), le rendement de ces facteurs tend à

baisser. Dans ce cas une économie pauvre pourrait ne jamais sortir de son état. Ceci

présente des similitudes avec la théorie du cercle vicieux de la pauvreté de Nurkse28s qui

considérait que < /es pays sous-développés, êfr raisan de la fatblesse de la demande

interne liée aux faibles revenus, sonf dans I'incapacité de lancer des projets d'tnvesÛssement

rentables ef capables de déclencher le processus de développement. Du cÔté de l'offre, la

faible capacité d'épargne résulte du bas niveau de revenu réel qui lui-même reflète la faible

productivité qui résulte, â son tour, du manque de capital, un manque de capital qui lui-

même esf le résultat de la faible capacité d'épargne > fermant ainsi le cercle. Cette théorie a

été critiquée par Perroux2tu car elle ne permet pas d'expliquer comment ces cercles vicieux

ont été rompus dans le passé par les pays aujourd'hui industrialisés.

Les modèles de croissance endogène intègrent l'émergence de la croissance comme

générée par (i) le choix des agents économiques qui tendent à accumuler des facteurs

propices à I'innovation et aux gains de productivité (capital humain, décision, information) et

(ii) la non décroissance de la productivité au niveau agrégé, grâce notamment à la prise en

compte d'externalités (capital public, services, proximité spatiale, interaction entre agents...).

Le caractère endogène correspond donc à I'existence d'une dynamique interne de

croissance issue d'une amélioration de I'efficacité de la combinaison productive. Les

caractéristiques des modèles de croissance endogène présentent des points communs

avec celles des secteurs moteurs de croissance décrits par Job (voir 2.4), comme I'intensité

des relations d'achat et de vente avec les activités situés en amont et en aval (interaction

des agents) investissements qui contribuent aux gains de productivité, liens avec les

différents acteurs économiques du milieu local (proximité spatiale).

Dans le processus de développement continu des théories de croissance endogène

dans les années 90, certains auteurs vont essayer d'introduire ce raisonnement dans une

za+ ç{nN, ,1/t; Externolités , cité, por AURAy, J-P, BAILLy, A, DERYCKE, P H, HURIOT, J M; Eds
Encycfopédie d'économie spotiole - Concepfs, Comportements, Organisafions, Economico Poris, 1994
285 NURKSE, R ; Problems of capital formation in underdeveloped counfries, Oxford University Press, 1953
286 PERROUX, F : Pouvoir ef économie,Psris Bordos, t973
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analyse spatiale à la suite des travaux de KrugmantuT (1991). ll apparaît en effet que I'effet

des facteurs endogènes comme le capital public, le capital humain, le capital physique

s'exprime dans un champ géographique impliquant une certaine proximité spatiale : son

champ d'action s'inscrit au niveau d'un territoire, d'une région , avec néanmoins des effets

de cumul au niveau national.

4.1.3 De t'lNALysE spATtALE, REGTONALE ET LOCALE A L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

Au-delà des modèles de croissance endogène, ç dans le cadre de l'économie

régionale, on attribue te quatitatif endogène au processus de croissance (ou de

dévetoppement) propre à un territoire pour indiquer que ce processus repose principalement

sur l,exptoitation des ressources ef des savoir-faire du territoire en question qui les contrÔle.

Il y a donc ici ta reconnal'ssance d'une capacité d'autodétermination du territoire >>

(DEJARDIN, GUIO, MARECHAL 1999288). ces approches convergent car elles attribuent

toutes deux un rôle essentiel aux choix des agents économiques et au poids important des

externalités (capital humain, savoir faire, capital public, innovation technologique...). La

notion d'espace ou de territoire est importante car les externalités sur lesquels ces modèles

se basent, naissent d'un tenitoire donné, qui fait entrer la proxlmité des acteurs et la

disponibilité de certains des facteurs de croissance localisés. La source de la croissance

n'est plus exogène ; elle est déterminée par le cumul d'externalités.

La prise en compte des économies d'échelle et des cotts de transaction peut

expliquer pourquoi certaines régions sans véritable avantage comparatif dans certaines

activités peuvent devenir des centres de production pour ces activités. Un modèle

introduisant ces mécanismes a été développé par Krugmanzas (1991), qui a été à l'origine de

la < nouvelle économie géographique >. La découverte principale est le fait que la

diminution des coûts de transaction sur le commerce peut engendrer une concentration

d'activités économiques dans certaines régions qui ont un meilleur accès à des marchés

importants même si eltes ne peuvent assurer les coûts de production les plus bas. Les

interactions entre agents, facteurs déterminants pour soutenir une croissance endogène,

sont souvent impulsées par la proximité géographique des agents ou par la concentration

zaz gpg6111AN, P : ^eography and Trade, ,1 fT Press, Combridge tlÂA.. 1991
zea 5E3'4pDrN, M, 6uro, A c et ̂ ^ARECHAL, L ; ort. cit.

L

htto://mrw.wol lonie.beldg
28e KRU6MAN, P; ort. cit.
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des activités au sein d'un teritoire (TORRE, 19932e0). Ces mécanismes qui caractérisent une

dynamique industrielle permettent d'expliquer la coTncidence entre la proximité

géographique et les meilleures performances des entreprises, grâce aux externalités

survenant entre firmes d'une même branche ou de branches diftérentes.

Le concept d'externalités, les sources des modèles de croissance endogène et les

économies d'agglomération semblent convergents. Les facteurs relevés comme sources

d'externalités dans les modèles de croissance endogène sont au cæur de la notion

d'économie d'agglomération employée en analyse régionale et spatiale, qui constitue une

forme d'externalité spatialisée (DEJARDIN et al, 19992e1).

Le modèle spatial fut initialement formulé pour expliquer les différences

géographiques de localisation et d'intensité de la production agricole dans l'économie en

voie d'industrialisation. Ce modèle s'inspire de Von Thûnen (1783-1850) qui a généralisé la

théorie ricardienne de la rente pour montrer comment I'urbanisation détermine la localisation

de la production agricole et influence les techniques et I'intensité des cultures. Selon Hayami

et Ruttaf'"', ce modèle a été utilisé aux Etats Unis par des historiens pour explorer la

dynarnique de I'expansion de I'agriculture. lls se sont particulièrement intéressés à la

répartition géographique de la production de denrées sous I'influence de l'évolution des

coûts de transport et de l'environnement national lorsque I'agriculture commerciale a migré

vers l'intérieur du continent américain au dix-neuvième siècle (PEET, 19692e3). Des

économistes agricoles l'ont employé pour analyser I'impact des différences de taux de

croissance industrielle sur les disparités régionales de productivité et de revenus entre

régions. C'est Schultz2ea qui formule les implications du modèle spatial pour le

développement agricole (1953) i "le développement économique a lieu selon une matrice

spatiale (. ..) ces matrices spatiales sonf en premier lieu urbaines et industrielles (.. .)

l'organisation économique fonctionne mieux au centre ou prês du centre d'une matrice de

développement de développement particulière et il en esf de même des acfivités agricoles

bien sifuées par rapport à tel centre".

2e0 TORRE, A: Proximité géogrophique el dynomigues industrielles, Revue dEconomie Pégionale ef Llrbaine
no3, 1993
zet DEJnRDTN, /t^, 6uro, A c et Â ARECHAL, L ; ort. cit.
zee g{ytrMf , y et RUTTAN, V W ; Agriculfure ef Développemenf, une Approche Internafionale,lgSE
2e3 PEET, R ; The spotiol exponsion of commerciol ogriculture in the nineteenth century: o Von Thiinen
interpretqtion, Economic âeography, 45:283-301. 1969
zt+ 56411LT2,T W; The Economic Organizdtion of Agriculfure, New York: /[Âoc 6row - Hill, 1953
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La thèse de l'effet d'entraînement urbano-industriel de Schultz est très proche dans

sa conception du processus de développement urbano-industriel de la théorie des pôles de

croissance qui fut avancée dans les années cinquante par Penouftu 11950). Cette vision a

eu un impact marqué sur la pensée de l'économie régionale et de la planification. Cette

thèse apparaît particulièrement pertinente pour expliquer les différences géographiques de

revenu par tête ou par travailleur ainsi que sur les flux intersectoriels de facteurs (mobilité du

travail, migration rural-urbain) et de produits. Une politique de développement rural basée

sur ces effets d'entraînement doit prendre en compte I'existence de pôles de

production agricoles avantagés en termes de coût de production et de coût de

transaction (proximité, routes) et I'existence de pôles urbains industriels' La

dynamique d'entraînement villes-campagnes peut s'avérer particulièrement pertinent dans

des pays en développernent qui bénéficient d'une dynamique de croissance industrielle et

de services au niveau urbain comme Madagascar depuis 1996 (voir 5.2.1 Analyse critique

de la stratégie malgache de réduction de la pauvreté (DSRP))

Depuis 2001, la lettre de politique de développement rural (LPDR) préconise une

stratégie duale de développement qui intègre dans son mode opératoire, une dimension

spatiafe et une logique de pôles : < Madagascar se disfrngue par de fortes oispanfés en

femres de potentiet agro écologique, de capitat foncier en bas-fonds et en périmètres

irrigués, de proximité vis â vis des marchés urbains, de fissu d'opérateurs économiques, de

degré d'enclavement entre /es sous régions n. (Voir 5.2.1)

Cour a étudié les liaisons entre villes et milieu rural à deux échelles géographiques

différentes : l'échelle macro régionale de I'Afrique de I'ouest, et l'échelle locale de petites

régions constituées par une ville et sa périphérie rurale (< hinterland u). ll appréhende trois

questions a) I'influence du processus d'urbanisation sur la transformation de I'agriculture et

de l'économie rurale ; b) les relations entre urbanisation, productivité urbaine et évolution des

disparités entre milieu urbain et milieu rural et c) et les relations entre urbanisation,

développement de l'économie de marché et croissance des flux de biens et services en

provenance et à destination des villes (COUR, 2000æ6)'

zrs pgppgux, F ; Economic Spoces: Theony ond applicotion", Quarterly ïournalof Economics, 1950
zs6 COUR, J-i : populafion dynamics, urbon-rural linkoges and local developmenf in wesf Africa: a

demoeconomic and spatial conceptual framework, 2OOO httP://econ.worldbonk.orgl
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L'économie de petites régions constituées par une ville moyenne et sa zone

d'influence ou < hinterland > rural est sujette à ces analyses2eT. Cet éclairage local montre

que le milieu dans lequel pensent et agissent les opérateurs économiques est davantage

urbano-rural que urbain ou rural, et que les clivages habituels entre secteurs agricole et non

agricole et entre ville et milieu rural sont artificiels. L'approche démo-économique et spatiale

des URL (Urban Rural Linkages) doit aussi inciter à repenser la question de la lutte contre la

pauvreté. En milieu rural, la meilleure façon de garantir une croissance forte et continue des

revenus moyens par agriculteur consiste à favoriser (ou tout au moins à ne pas freiner) la

division du travail entre les producteurs (agriculteurs) et les consommateurs (principalement

urbains), alors qu'il serait vain d'escompter un effet durable sur les revenus des agriculteurs

d'une manipulation des prix. Etant donné I'hétérogénéité dans I'espace du processus de

transformation de I'agriculture en réponse aux besoins du maré, une autre condition de la lutte

contre la pauvreté rurale est de faciliter la rnobilité de la population au sein de l'espace rural.

Toute mesure tendant par exemple à freiner l'émigration des zones rurales les plus marginales

risquerait d'avoir à terme I'effet inverse de celui escompté (COUR, 2000).

Dans son analyse Cour affirme que "l'économie du développement a eu tendance à

se développer de manière utopique, c'est à dire en ignorant la dimension spatiale et Ies

relations de voisinage entre agents, désincarnée, c'est à dire sans considération des

personnes (les agrégats auxquels conduisent les modèles macro-économiques sont

pratiquement indépendants de la population et de sa répartition) et < démostatique >> (le

peuplement est considéré comme une donnée plutôt que comme une variable). Or, les

interactions entre milieu urbain et milieu rural sont évidemment largement dépendantes de

I'espace considéré, des individus qui y vivent et de la perception que chaque agent a de ses

voisins... Une troisième raison tient à notre aversion pour les déséquilibres et les disparités :

si le revenu moyen par habitant urbain est le double ou le triple du revenu des ruraux, c'est,

pensons nous, la conséquence de mauvaises politiques et du < biais urbain >>, d€ sorte que

de meilleures politiques devraient permettre de résorber ces déséquilibres regrettables. Or

les relations entre villes et << hinterland > sont, comme le monde réel, structurellement et

durablement déséquilibrées, et ces déséquilibres sont I'un des moteurs de la transformation

structurelle." C'est aussi dans cette dualité villes-campagnes que se développent les

transferts sectoriels d'emploi et de travail entre secteur primaire, industrie -artisanat et la

multiplicité des prestataires de services formels et informels.

2e7 C'est à cette échelle locale, gue s'opplique le progronme Ecoloc (monaging the economy locally in West
Af rico)
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Dans un contexte décentralisé, une politique nationale d'aménagement du Territoire

ne peut pas se développer à partir du sommet, sans prendre en compte les compétences

reconnues aux collectivités locales, sans s'appuyer sur /es dynamiques /ocales, sans

organiser une concertation, entre les collectivités locales et entre celles-ci et le pouvoir

central. A cet égard, on doit méditer les recommandations contenues dans le Rapport sur le

développement dans le monde WDR) de 1999: < Pour finir, plus que toute politique

vofontariste, il importe beaucoup que le cadre national favorise la compétition entre les

communes pour /es aides pubtiques (nationales et régionales) de nature à promouvoir

t'investissement dans les régioîs. > La décentralisation est, en elle-même, un acte majeur

d'aménagement du Territoire : en créant des pouvoirs locaux face au pouvoir de I'Etat

central et en leur accordant une autonornie et des ressources propres, mêmes modestes, la

décentralisation offre à des coltectivités locales qui gèrent une partie du territoire national la

possibilité d'exprimer leurs objectifs et de conduire, explicitement ou implicitement, des

pofitiques de développement local et d'aménagement local (voir aussi 5.2.1 Analyse critique

de la stratégie malgache de réduction de la pauvreté (DSRP).

Une politique d'aménagement du territoire qui facilite le lien villes-campagnes par une

meilleure infrastructure routière renforce la dynamique d'échanges et peut affecter fortement

la situation des ménages ruraux par le développement rapide des liens villes-campagnes et

agriculture-industrie. L'aménagement du territoire est à considérer comme un outil d'interface

indispensable au niveau décentralisé pour décider des priorités locales en matière

d'investissements publics, de services, coordonner la mise en oeuvre locale de ces actions'

Dans le cadre du Recensement Communes de Madagascar, tenu au mols de

septembre 2001 à novembre 2001, avec I'appui du programme lLo2s8 (projet d'analyse

économique améliorée pour la prise de décision à Madagascar), 1385 Gommunes sur 1392

ont été visitées. Dans ce cadre, il a été organisé des groupes de discussions pour leur

permettre d'exprimer leurs priorités en matière de développement. Dans chaque

Gommune de Madagascar, ces groupes de discussions (groupes communaux) ont ainsi

travaillé sur la hiérarchisation des priorités de développement dans les domaines suivants :

santé, éducation, sécurité, transports, agriculture, environnement et eau. Suivant la tradition

des démarches participatives, un effort particulier a été déployé afin de rendre ces groupes

les plus représentatifs possibles de la population locale. Néanmoins les résultats qui

n'expriment qu'une perception empirique, ne peuvent qu'être approximatifs.
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Les priorités de développement perçues au niveau communal sont d'abord

I'agriculture et les transports suivis par la sécurité et enfin les secteurs sociaux. Au niveau

national, I'agriculture, les transports et la sécurité arrivent aux premiers rangs avec

respectivement 27o/o,260/o et 15o/o des << focus groups D qui ont opté pour leur primauté.

Ainsi, le développement du secteur agricole arrive au premier ou au deuxième rang dans

45o/o des Communes. ll met donc en priorité les investissements et services appuyant le

secteur agricole (irrigation, accès aux intrants, vulgarisation, foncier, conditions de

commerciallsation...). L'amélioration des conditions de transports se retrouve dans le même

ordre d'importance puisque pour 42o/o des Communes, le secteur des transports est classé

priorité numéro 1 ou 2 (CHEREL-ROBSON, MINTEN, 20032es).

Tableau 54: Les priorités oour le développement selon les qroupes communaux (Seo.-Nov. 2001)

Priorités d'interuention du Gouvemement oÂ desCommunes

Secteurs olo de communes

1. Agriculture 27o/o

2. Transport 260/o

3. Sécurité 15o/o

4. Santé 14o/o

5. Education 10o/o

6. Eau-" 60/o

7, Environnement 2o/o

Total 100%
Source: RecensEment des Communes, Programme llo, Comell

U niversity/FOFI FA/l NSTAT, 2001

La carte suivante illustre les disparités spatiales en ce qui concerne les secteurs les

plus prioritaires. Elle correspond à une synthèse de résultats des communes au niveau des

fivondronana (équivalent au département). Cette agrégation réduit la visibilité des priorités

comrnunales. Néanmoins cette carte montre qu'en terme de surface occupée, les

Fivondronana où la sécurité est le secteur prioritaire occupent la plus grande partie du

territoire malgache. Viennent ensuite, I'agriculture et les transports. La carte montre aussi

clairement les tendances régionales des priorités. La région Est demande une amélioration

de la situation du transport, la région centrale des investissements dans I'agricutture et la

région Ouest une diminution de l'insécurité.

2e8 6n portenoriot ovec Cornell University, I'INSTAT (Institut Notionol de Stotistiques) et FOFIF A (Centre
notionof de recherche oppliguée ou développement rurol). finoncé por l'USAfD (ogence qmérioine de
coopérotion)
zee cHEREL-RoBsoN, ^ et MTNTEN, B; art. cit.
3@ ce point porte sur l'olimentotion en ecu (hydrouligue villogeoise)
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Les politiques proposées dans les sections suivantes sont toutes reliées à la

dimension géographique et spatiale du développement qui est saisie au niveau des

communes.

4.2 CnpffAL puBLtc : lNvEslssEMENTs, rNFRAsrRUcruREs ET

TERRITOIRES

Les investissements en infrastructure relèvent généralement de I'action de I'Etat ; ils

entrent dans le capital public dans les modèles de croissance endogène (4.1), car il s'agit le

plus souvent de biens publics dominés par les économies d'échelle. De plus I'action

publique en faveur des réseaux d'adduction d'eau, d'électricité, d'irrigation a des effets

importants sur la croissance et sur la qualité de vie. Lorsque I'investissernent prlvé s'est

avéré insufflsant pour soutenir une stratégie de croissance accélérée, les économistes ont

tout naturellement préconisé I'investissement public. Comme cité précédemment, I'approche

néostructuraliste inverse le raisonnement en considérant que, /'tnvesfissement public crée

"l'environnement économique" sans lequel l'investissement privé ne pourraif se réaliser.

L'impact des investissements publics étant souvent localisé sur une région, voire une zone,

la formulation, la mise en oeuvre et la gestion de ces investissements s'inscrivent dans une

approche d'économie régionale, voire dans un plan d'aménagement du territoire (4.1.3).

Outre l'aide publique à l'investissement privé ou à l'investissement public direct,

I'agriculture doit bénéficier, au même titre que les secteurs urbains, des équipements

collectifs , d'une infrastructure rurale, de systèmes de drainage, de réseaux de

communication, de transport, de stockage et d'équipement de distribution.

4.2.1 IruvesrIssEMENTs RURAUX ET EQUITE : L'IRRIGATION

On a ainsi montré que les zones rurales les mieux dotées d'infrastructures étaient les

plus dynamiques et les plus promptes à adopter les innovations à la fois parce qu'elles ont

un accès plus facile aux inputs industriels et qu'elles sont mieux reliées aux marchés

(AHMED, HOSSAIN, 1987301). On en déduit qu'une des sources majeures de la croissance

agricole, aux premiers stades de développement était I'investissement public dans les

infrastructures rurales, hors de portée des petits agriculteurs, investissement dans lequel on

sor AHMED, R et HOSSAIN, ,lÂ ; infrasfrucfure and developmenf of a rural economy, Mimeo, IFPRI,
Woshington,1987
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inclut en général les dépenses de l'Etat pour la recherche, la vulgarisation et la formation des

agriculteurs (MOUN lER3o2, 19921.

Or la part de I'investissement agricole dans I'investissement national est largement

inférieure à la part de I'agriculture dans le PIB national à Madagascar comme dans la

plupart des pays en développement. Le problème devient alors de diagnostiquer les freins à

l'investissement agricole et de définir les voies de l'accélération de la formation du capital en

agriculture ou plus précisément du développement des activltés productives.

Selon Alejandro FOXLEY3o3 (1980), les retombées des dépenses publiques

favorisent les groupes les plus démunis ; plusieurs éléments d'analyse convergents indiquent

que, ',dans les pays en voie de développement, les dépenses publiques peuvent transférer

aux ménages disposant de faibles revenus, des ressources extrêmement importantes, qui

atteignent dans certain cas jusque 50% de leurs revenus. De plus, leurs avantages tendent à

suivre un schéma progressif : les ménages démunis reçoivent une fraction de revenus

fortement supérieure à celle dont bénéficient les titulaires de revenus situés au sommet de

l'échelle,,. Les exemples concrets de politiques d'investissements publics agricoles fournis

par I'Asie mettent en perspective les effets potentiels. L'investissement du secteur public

pour le développement de I'infrastructure d'inigation en Indonésie a été un facteur majeur de

la spectaculaire croissance de la production rizicole sur les 30 dernières années. Cet

investissement public est en effet passé de US$ 55 millions par an pendant le premier plan

quinquennal (1970-1 g74) à US$ 469 mill ions par an lors du troisième plan quinquennal,

permettant une croissance rapide des surfaces rizicoles irriguées.

Au Bangtadesh, dans le cadre de I'expansion des zones irriguées, plusieurs experts

craignaient que la prépondérance de petites exploitations et d'exploitations marginales ainsi

que I'usage répandu du métayage qui caractérisaient le milieu agricole au Bangladesh

allaient freiner fortement le progrès technologique et limiter la croissance agricole (JANNUZI,

pEACH, 1g7g3o4; BOyCE 1gBB305). Ceci s'est avéré faux. Des études approfondies ont

montré que I'adoption de variétés modernes et l'intensité d'utilisation de fertilisants chimiques

ne sont pas affectées par la taille de l'exploitation et le statut foncier si I'exploitant a accès à

3ou,v\ouNrER, A; art. cit.
303 FoXLEv, A, ANTNAT, E et ARELLANo, l-P : Redisfributive Effects of âovernmenf Programs, Pergamon

Press 1980
3æ PEncH, J T et JANUzzr, F T; A Note on Land Reforrn

.Tournal of Peasant Studies, Vol. 6, No. 3, :34?'347, t979
in Bonglodesh: The Efficocy of Ceilings, The

305 BOyCE, J K ; Agrarian fmpasse in Bengal: fnsfifufional Contrainfs fo

1987

Technological Change, New York,
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I'eau (DELWAR et al 199430u). En réalité la diffusion de nouvelles technologies a conduit à

des changements institutionnels ; le statut de métayage avec partage des récoltes a laissé la

place à un statut de fermage avec rente fixe. De même au niveau du travail, pendant les pics

saisonniers agricoles, les arrangements contractuels sur le marché du travail sont passés

de forfaits fixes journaliers à des contrats de partage sur les zones employant des intrants

modernes. Les zones n'ayant pas bénéficié de ces nouvelles technologies sont celles où le

développement de I'irrigation est peu rentable au vu des prix pratiqués, ou celles où les

conditions physiques ne le permettent pas.

Dans la plupart des pays en développement, la majorité des déshérités tend à vivre

en milieu rural et les riches en milieu urbain. Dès lors, les programmes qui réorientent les

crédits publics vers les zones rurales (opérations d'irrigation, routes secondaires, lutte contre

l'érosion) peuvent tendre à réduire les inégalités de revenus dans leur ensemble, en

particulier en cas d'irrigation. Nombre d'économistes ont longtemps considéré que les

investissements faits par les pouvoirs publics pour développer I'irrigation dans les pays en

développement se traduiraient nécessairement par des retombées importantes pour les

familles rurales pauvres, êo raison surtout des effets de I'expansion de I'irrigation sur la

productivité agricole. Toutefois, les années 70 ont vu de nombreux experts remettre

fortement en cause cette thèse. Selon eux, les gros exploitants agricoles tendent à adopter

I'irrigation de manière plus rapide et complète, et ce au détriment des petits agriculteurs et

des ouvriers agricoles sans terre, parce qu'ils ont davantage de moyens pour racheter les

propriétés des premiers et parce que les techniques associées à I'irrigation économisent la

main d'æuvre. Des études récemment menées sous l'égide de l' "lnternational Food Policy

Research lnstitute" (1FPR|,1986307) tendent à confirmer la thèse antérieure, selon laquelle les

investissements effectués en matière d'irrigation par les pouvoirs publics n'ont pas profité

aux gros exploitants davantage qu'aux petits agriculteurs et aux ouvriers agricoles sans

terre. Elles constatent plutôt que ces derniers groupes ont vu leurs revenus s'accroître

notablement du fait de I'irrigation. Centrée sur 10 sites d'aménagement en lndonésie, en

Thaïlande et aux Philippines, l'enquête a noté que I'introduction de l'irrigation ne s'était pas

traduite par une tendance à la fusion des exploitations et qu'en Indonésie, notamment, les

propriétaires fonciers qui en avaient surtout bénéficié étaient les petits exploitants. De plus

les gains obtenus par les ouvriers sans terre étaient substantiels, quelque soit la mesure

employée, et ce en raison essentiellement d'un recours accru à la main d'æuvre dans les

aoo 5g;y7AR, H e+ MAZEDUR, P,; An invesfigafion inlo characterisfics of the fdrmers relafed to adoption

of improved farn pracfises in Boro rice culfivation, Annols Bong., AGPT, 1995
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périmètres irrigués, par rapport aux exploitations non irriguées (BOCKEL,

MNDRIANASOLO, RAKOTOVAO, 2OO1 308).

Ceci confirme la nécessité d'accroître foÉement le niveau d'investissement

public sur le secteur irrigué. Selon les estimations (3.4.2), au niveau national près de

700 000 ha de rizières aquatiques sont affectés par une mauvaise maîtrise de I'eau.

L'investissement en aménagement et réhabilitation de périmètres s'inscrit comme

une composante principale de tout scénario de croissance de la production rizicole.

Le poste de dépenses d'investissement public portant sur I'irrigation devra fortement

augmenter pour répondre aux besoins massifs (tot).

4.2.2 Les INVESTISSETIENTS RoUTIERS ET L'ACCES AUX MARCHES ET AUX
SERVICES

L'agriculture doit bénéficier d'investissements publics, au même titre que les secteurs

urbains, particulièrement pour I'infrastructure rurale, les réseaux de communication, de

transport, de stockage et d'équipement de distribution. On a montré que les zones rurales les

mieux dotées d'infrastructures étaient les plus dynamiques et les plus promptes à adopter les

innovations à la fois parce qu'elles ont un accès plus facile aux inputs industriels et qu'elles

sont mieux reliées aux marchés (AHMES et HOSSAIN 1987310).

Madagascar avec une population de 15 500 000 habitants, compte 1,9 km de routes

et pistes pour 1000 habitants. En comparaison la moyenne africaine est de 0,56 km/1000

habitants (RABEMANISA 2001311). Cette différence de ratio itlustre un phénomène de

disperslon de la population malgache qui accentue les exigences en infrastructures routières

et gonfle les coûts d'entretien du réseau routier. Le réseau des routes rurales de

Madagascar est en mauvais état. Le pays ne possède par 1000 kilomètres carrés que neuf

kilomètres de routes bitumées et 60 kilomètres de routes en terres. Madagascar compte

environ 3000 ponts d'une moyenne d'age d'environ 80 ans et construit pour des charges

d'exploitation faible (2 camions à 2 essieux de 12 t). En 2001, on compte 3500 camions qui

assurent Ie transport de marchandises.

307 IFPRI ; frrigotion et équité, Ropport 8 nol de I'IFPRI, jonvier 1986, in Economie du développement, p
454, ùe Boeck Universify , t998
308 BocKEL, L, RANDRTANAS9L?, N, RAKorovAo, J-ÂÂ ; ort. cit.
30e voir infro. 5.3 scénqrio prospectif de croissance dela f ilière
sto 4p1;tr6D, R et HossArN, ÂÂ; ort. cit.
ru RnBEI|ASfNA, N; Les routes et les pistes rurales, PACT INSTAT, Cornell University, otelier DSRP
sur fa pouvreté rurale 2l-?3 féwier 2001 USAID , eOOl
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Selon un article3l2 de Stifel, Minten et Dorsh basé sur un recensement des

communes de Madagascar (2001), il faut en moyenne 1 t heures pour les habitants d'une

commune pour faire le trajet de leur commune vers le centre urbain le plus proche. Une carte

ci-dessous illustre la situation des communes en fonction de la durée du trajet vers le centre

urbain le plus proche, faisant ressortir de façon très claire les zones les plus isolées et par là

même les dimensions régionales et locales du problème de déficit d'infrastructure routière. ll

est à noter que les retombées d'un déficit d'infrastructure sur l'économie locale en font un

véritable problème d'aménagement du territoire.

Des coûts de transport élevés et les difficultés d'accès constituent des contraintes à

I'approvisionnement en intrants et à la mise sur le marché des excédents de production. Fait

peut-être encore plus important, cette conjoncture favorise le développement de monopoles

d,acheteurs. par exemple, les études menées à Mahajanga montrent une augmentation des

p1x de production au niveau de la ferme de 50 pour-cent à la suite de la réhabilitation d'une

route. Ces contraintes affectent égatement I'accès des populations aux écoles et aux

services de santé, limitent I'approvisionnement en médicaments et en biens de

consommation, et entraînent une expansion de I'insécurité en milieu rural, ainsi qu'une

aversion des fonctionnaires du gouvernement pour les postes éloignés.

Une comparaison entre les villages desservis ou non par une route au Bangladesh a

identifié une production supérieure de ggo/o dans les villages desservis par la route (AHMED

et HOSSAIN 1gg9313). Une augmentation de 10% de la couverture routière dans une région

des philippines a entraîné une augmentation de productivité de 3% (EVENSON 1986314)'

L'étude d,impact d,un projet au Liberia (COBB et al 1980315) fournit un exemple intéressant

de la rentabilité de I'investissement routier avec un retour sur investissement de 8-23o/o êt

une réduction des coûts opérationnels sur véhicules de 90%.

3rz sTrFEL, D, ̂  INTEN, B, DoRosH, P ; op. cit.
rts 4p6gD, R et HossArN, M ; op. cit.
ur 6yg1q5oN, R E ; rnfrostructure, Output Supply ond rnput Demond in Philippine Agriculture; Provisionol

Estimotes , ,lournolof Philippine Developmenf vol.L3, 1986
http://www3.pids.gov.Ph/ris/lPdt&2 1986 content.htm
ffiVANDERVooRT,c,BLED5oE,cetMCCLU5KyR:rnpactofRura|RoadsinLiberia,
AID Project Impact Evoluotion report 6, Woshington USAID, 1980

Page 237



Selon Razafimandimby3l6 (1 998), "/es probtèmes d'infrastructures rurales.. .

enclavement des régions excédentaires, difficulté d'approvisionnement en intrants,

désaffectation des marchés ruraux, inexistence de routes praticables - sonf des handicaps

majeurs qui entraînent une augmentation impoftante des coûfs de transport, ce qui

amenuise la compétitivité des produits et augmente /es marges commerciales des

intermédiaires" d'autant plus que /es structures de commercialisation sont peu

concurrentielles. Ceci se traduit par l'exisfence d'un quasi-monopole d'un petit groupe

d'opérateurs, .lne situation qui affaiblit Ie pouvoir de négociation des producteurs." D'autre

part cette défection au niveau de I'infrastructure routière a pour conséquence majeure une

très faible intégration des marchés régionaux et l'ample variation spatiale des prix.

Des études antérieures ont montré aussi que I'amélioration de I'infrastructure dure,

comme la piste praticable, accroît I'utilisation des intrants comme les engrais, accroît la

production totale et les volumes commercialisés des zones rurales. Ainsi en Zambie, selon

une étude des facteurs qui affectent I'emploi d'engrais par les petites et moyennes

exploitations agricoles, il ressort que les facteurs déterminants sont les facilités de transport

et l'état de I'infrastructure routière du district. Ces résultats conduisent à considérer qu'une

politique publique de promotion de I'infrastructure de transport serait la façon la plus efficace

d'améliorer I'emploi d'engrais et indirectement le revenu des ménages agricoles

(KNEPPER317, 2oo2).

Négliger d'augmenter I'accès aux marchés et aux infrastructures au niveau des

ménages et des villages ruraux les condamne à continuer à utiliser un faible taux d'intrants

agricoles, à produire de faibles quantités mais aussi à continuer à s'orienter vers la stratégie

d'extension du riz tavy. L'impact de la distance de la route sur le prix du riz au producteur se

traduit par une baisse des prix du riz de 14 fmglkg/km de distance par rapport à la route,

avec un facteur dégressif avec I'augmentation de la distance. < Les villages qui sont loin de

la route reçoivent un prix de 15-22% plus bas que les villages avec accès à la route >>

(MINTEN et al,  1997318).

Les disparités régionales de marges commerciales des commerçants confirment le

poids économique de la contrainte d'accès. Ainsi les collecteurs s 'attribuent des marges

316 RAZAFLî ANDI^ Dy, Luc; Lajusfement structurel dans le secleur agricole de irladagascar :
fnsuffisances des réformes de prix et faiblesse de la conpétitivifé, Centre d'Economie du Développement,
Univ Montesquieu-Bordeoux IV, 1998
ttt KNEPPER, E T : Factors Affecting the Use of Ferfilizer by Snall and tùledium Sized Farming Households
in Zambia, 1997 to 2000, MSU, M.5. Thesis, ?OQ?
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fortes au détriment des producteurs dans les régions les plus isolées (Nord, Centre Ouest)

avec 17-25% de marge alors que leurs marges descendent en dessous de g% dans les

régions rizicoles plus accessibles (Lac Alaotra, Hauts Plateaux, Nord Ouest). De même les

grossistes conservent des marges plus fortes sur le Nord et le Centre Ouest ; ceci est relier à

la contrainte transport (surcoût lié à l'enclavement) et au nombre plus limité d'opérateurs.

Selon les réflexions de la Coalition Mondiale"t pour I'Afrique sur la promotion de la

productivité et de la compétitivité de I'Afrique Subsaharienne, << le gouvernemenf ef /es

partenaires au développement doivent examiner sérieuse ment le problème du

dévetoppement et de la remise en état de l'infrastructure pour pouvoir relever sensib/e ment

les niveaux de la compétitivité et de ta productivité agricole. Les tentatives d'intégration

verticale de I'agriculture avec /es indusfries de transformation et I'indusfrie locale ne

réussr'ro nt qu'à condition de disposer d'une infrastructure adéquate >. Ces recommandations

sont confirmées par un nombre important de pays. Ainsi par exemple, en Thailande, le

Gouvernement a investi lourdement dans la construction routière durant les années 60 et

70, ce qui favorisa I'ouverture de nouveltes zones d'expansion et améliora I'efficience des

marchés. plus tard, cet effort d'investissement routier facilita la mobilité rural-urbain et rural-

rural permettant aux travailleurs de tirer parti des variations spatiales et saisonnières des

opportunités d,emploi. Ceci contribua à améliorer I'efficacité du marché du travail. Ceci

demanda un budget spécial pour la construction et l'amélioration des routes qui connut une

croissance annuelle largement supérieure aux autres secteurs (ISVILANONDA, 1992320)'

Des études en cours (VAN DE WALLE,2001321) concernent l ' lmpact de

l,infrastructure routière rurale sur la pauvreté. ll s'agit de déterminer comment les condltions

de vie des ménages évoluent avec le temps dans les communes récemment désenclavées

qui bénéficient d,un réseau routier opérationnel. Jalan et Ravallionsz (1998) ont démontré

que la densité du réseau routier était I'un des déterminants de la capacité des ménages à

sortir d'une situation de pauvreté dans les zones rurales de Chine.

A Madagascar, les besoins d'investissement public en infrastructures routières sont

très importants. Conscient du rôle vital des infrastructures routières, notamment pour le

désenclavement des zones productrices, les dirigeants actuels ont défini un nombre de

3rs MJNTEN, B, RANDRTANART5oA , J-c,ZELLER, lJr et BADTANE , o : L'accessibilifé aux marchés ef les

prix agricoles - une analyse à parfir des données communaufaires,IFPRl FOFIFA, P 20,t997
ste Réunion du Comité économique Noirobi Kenyo Avril 99 Woshington DC USA
3zo T5VILANoNDA , s : Sources of producfivify growth and rice supply resPonse in Thailand, rRRr, L992
3zr VAN DE WALLE, D ; Assessing fhe Poverf fnpacf of Rural Road Proiects, Worldbonk Development

Reseorch 6roup, Abstrocts, 2OOl http://econ.worldbonk'org/...
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mesures à mettre en place en fin 2OOZ : (i) réhabiliter tout le réseau routier devenu non

fonctionnel, (ii) ouvrir des routes et pistes dans les zones à haute potentialité jusqu'à présent

négligées, (iii) renforcer les structures et le dispositif de maintenance et d'entretien, (iv)

éradiquer toute zone enclavée surtout des zones productrices.

La loi de Finances 2003 du Gouvernement correspond à un programme

d'investissements publicst" 1PlPl de 2545 milliards de fmg dont seulement 1108 milliards

sont consacrés à I'infrastructure (43,5o/o) regroupant les programmes touchants les

transports, l'énergie, I'eau et I'assainissement et I'urbanisme /aménagement du tenitoire.

Ainsi I'investissement en infrastructure routière (réhabilitation et construction) se situe dans

une fourchette de 400- 600 milliards de fmg (65-95 Millions d'euros) par an. Ces fonds sont

essentiellement affectés au réseau de routes nationales. Hors les besoins sont importants

sur le réseau de pistes rurales de plus de 25 000 km qui demeure en très mauvais état. Le

coût moyen de réhabilitation par kilomètre de piste rurale est estimé à 40 millions de fmg.

Sur base d'une réhabilitation de 5000 km de pistes par an il faudrait 200 milliards de fmg par

an soit près de 32 millions d'euros par an d'investissement.

Néanmoins au vu des capacités actuelles d'entretien et de maintien des routes du

Gouvernement, les bailleurs hésitent à investir lourdement sur la réhabilitation ou la

construction de routes et pistes dont I'entretien serait déficient. Le problème principal est

donc la mise en place d'une capacité nationale d'entretien et de réhabilitation du réseau

routier disposant d'une garantie de financement public basé sur des taxes portant sur les

principaux utilisateurs. Différentes modalités de financement sont envisageables, en se

basant sur les taxes existantes (Taxe sur le carburant, taxation des véhicules de transport)

qu'il serait possible de réajuster. L'accès aux zones de production rurales demandera

également de mettre en place des capacités régionales d'entretien des pistes rurales, dont le

mode de financement public est à déterminer. ll paraîtrait pertinent d'y employer une partie

des revenus fiscaux générés par les taxes en cours sur marchés ruraux, ou la taxe à

I'importation du riz (110 mill iards de Fmg en 2000).

322 JALAN, J et RAVALLION À ; ort. cit. http://www.worldbonk.orglresearch/povmonitor/pdfs/wps1936.pdf
323 1" PTP agrége le budget notionol d'investissement public f inoncé por l'etot oux fonds d'investissement
fournis por les boilleurs de fonds
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4.2.3 | n rnesrRucru REs, syN ERGI Es AGRI cu LTU RE-l N DUSTRIE ET vlLLEs -

CAMPAGNES

Une amélioration des voies de transport conduit à une augmentation des transactions

économiques entre les villes, les régions, les pays et enclenche un processus de croissance

autoentretenue (LUO324, 2OO1). Le choix des sites d'implantation des infrastructures peut

modeler le développement futur des régions, en fonction des effets externes

d'agglomération, développés dans l'économie géographique (HENNER32s 20021.

La présence d'unités agricoles non-viables n'a pas nécessairement conduit à la

disparition des ménages ruraux. ll contribue au développement d'un prolétariat rural salarié.

Ceci ne conduit pas toujours à une amélioration du niveau de vie des ménages surtout

quand les salaires sont bas. L'industrie rurale émergeant dans certaines zones a permis de

multiplier les alternatives de revenus des ménages ruraux (BEBBINGTON, 1999326). En

outre la décentralisation industrielle ne doit pas se faire sans cumuler un ensemble de

facteurs positifs d'installation (infrastructure, facllités, proximité d'un centre urbain avec des

services, économies d'accumulation et effets de voisinage d'autres entreprises). Les petites

industries sont aussi tributaires des économies d'accumulation générées par leur situation au

voisinage de firmes engagées dans des activités similaires ou complémentaires. Ceci

contribue à créer des dynamiques de pôles de croissance urbains

Au Népal (FATCHAMPS, 2OOf27), le travail non agricole plus rémunérateur est

fortement concentré dans les villages situés à proximité des villes tandis que l'emploi de

salariés agricoles domine les villages situés plus à l'écart (3-8 heures de voyage jusqu'à la

première ville). Ces villages plus isolés sont essentietlement autosuffisants en produits

fermiers et non fermiers et disposent d'une ouverture réduite sur les marchés, illustrant un

phénomène de discrimination spatiale de la pauvreté rurale'

,,L,agriculture n'esf ptus l'activité maffresse quasi-exclusive de l'espace et de la

socréfé rurale, (p/SANL 1gg432\. Pour permettre le développement de I'industrie, il faut, par

une action simultanée, veiller à ce que l'agriculture se développe à un rythme suffisant pour

324 LUo, X ; L,occessibilité ou morch é des provinces chinoises t Le rôle des < hubs > de tronsport, Revue

Région et DéveloPPemenf, 2001
3zE-gg5151ER, H-F; conpétitivifé, réformes budgétaires 4 réduction de la pauwefé au Bénin, croissance et

pauweté,CERDI Document de trovoil de lq série Etudes et Documents, 2OOz
sae gEgglNGToN, A ; op. cit.
327 FATIHA^ PS, âÂ et FORHAD, 5 ; The spatial Division

Reseorch 6roup, 2OO1 httP://econ.worldbonk.orgl...
32s PrsANr, E ; Pour une agriculfure marchande ef ménagère,

of Labor in Nepal, World Bonk Developrnent

Terrifoiræ ef Sociéfés, P 119, t994
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assurer I'alimentation, à des niveaux de consommation sans cesse croissants des

travailleurs des campagnes et des villes et alimenter le secteur industriel en produits

primaires et consommations intermédiaires.

L'agriculture affecte aussi l'économie rurale non agricole par le biais du marché du

travail et du marché du capital. Les salaires agricoles déterminent le coût d'opportunité du

travail pour le secteur non agricole, tandis que la saisonnalité de la demande de travail dans

l'agriculture affecte la disponibilité du travail. Néanmoins les salaires peuvent augmenter si

l'économie non agricole s'accroît suite à une augmentation de la demande et une

croissance de la productivité du travail. Ced correspond à une dynamique motrice où le

secteur non agricole attire le travail hors du secteur agricole vers des opportunités de travail

plus rérnunératrices (ROSEGRANT, HAZELL, 199932e)

< Les petites entreprises agro-alimentaires représentent le maillon intermédiaire

stratégique du développement local. Leur position paraît stratégiquement intéressante à un

double titre : vis à vis de I'amont, à savoir des productions agricoles diversifïées dans

l'économie locale, il s'agit de valoriser des matières premières à travers une série de

transformations opérées localement. Vis à vis de I'aval, il s'agit de structurer et développer le

tissu économique local en accroissant I'emploi et en élargissant les activités par

renforcement du secteur des services. Ced pousse les Etats à appuyer une politique

industrielle localisée sur ces petites entreprises D (LOPEZ, MUCHNIK, 1997330). Ainsi à

Madagascar, dans le processus PADR331, le secteur public, le secteur privé agro-industriel et

la société civile (ONG, Représentations paysannes) ont travaillé ensemble dans chacune

des vingt régions agricoles de Madagascar pour développer une stratégie régionale de

développement rural qui a contribué à relancer la réflexion sur les dynamiques agro-

industrielles dans chaque sous région (potentiel, facilités et services au niveau local,

contraintes, prospectives d'avenir, ouverture au partenariat).

Deux arguments clé sont généralernent cités pour promouvoir la transformation des

produits primaires dans les pays à revenus faibles. D'abord il semble a priori raisonnable

d'essayer de capter un surplus de valeur ajoutée sur les biens déjà exportés à un état moins

avancé (comme produits primaires), ensuite il y a des avantages de prix et d'effet sur

szs ROSEGRANT, M W et HAZELL, P B R : Transforming fhe Rural Asian Economy: The Unfinished
Revolufion, Hong Kong Oxford University Press, t999
sso ggpE7, E et MUCHNIK, J; Pefifes Fnfreprises ef êrands Enjeux, le développenenf agroalimenfaire
local, tome 1 l'Hqrmat'ron, L997
331 Préporotion du Plon d'Action Développemenf Rurol PADR (1998-2AO! z opproche globole de
multiportenoriole sur le développement rurol initié por le Gouvernement

réf)exion

Page 242



I'emptoi au dévetoppement d'une exportation de produits transformés par rapport à

I'exportation de produits primaires (CRAMER, 19993t'). Lt plus forte valeur ajoutée liée à la

production de produits transformés et semi-transformés génère un ensemble d'autres effets

bénéficiaires : des effets directs et indirects de création d'emplois sont attendus. Des effets

d'entraînement sur les autres secteurs domestiques sont aussi possibles. Le choix d'une

politique industrielle tenitorialisée peut constltuer un atout de poids pour le développement

dans un pays sous-industrialisé comme Madagascar. Le tenitoire et ses potentialités

deviennent une variable majeure pour générer une dynamique industrielle. Plusieurs

produits agricoles constituent des matières premières essentielles pour I'industrie intérieure

notamment le coton, les cultures oléagineuses, la canne à sucre, les produits laitiers, la

viande et les autres produits d'élevage ; elles peuvent encourager le développement de

pôles industriels. Si la petite industrie est mise en avant comme générateur d'emplois,

distributeur de revenus, etc, elle fonctionne néanmoins avec une faible productivité du travail

génératrice d'emplois peu rémunérés. En dernière analyse le niveau de salaire est en lien

direct avec la productivité du travail

Les entreprises travaillant dans la transfonnation des produits agricoles et

alimentaires ont un potentiel à générer de l'emploi productif. Le secteur agro-industriel et

agro-alimentaire, générateur d'emploi, produit davantage de valeur ajoutée que l'agriculture ;

il est souvent situé dans les zones rurales où vivent la plupart des pauvres. Dans la

dynamique industrielle récente (1995-1997), l'agro-industrie s'illustre à Madagasær par sa

position dominante dans I'investissement net, une forte croissance de valeur ajoutée et une

dépense faible vis à vis des intrants importés.

',Aucun gouvernement ne souhaite avoir des agglomérations surpeuplées, et nombre

d,entre eux ont tenté de ralentir le flux d'exode rural. A long terme, la meilleure façon d'y

parvenir est d,encourager I'essor rural aussi activement que I'industrialisation par I'emploi du

large éventail des politiques qui agissent sur le régime foncier, I'investissement et la

modulation des prix. Une stratégie complémentiaire consiste à favoriser la décentralisation

des nouvelles industries dans de plus petites villes, par la fourniture d'infrastructures et

d'in6tations et par l'exercice de contrôles sur leur implantation. Le déploiement des

investissements diminue la concentration et peut également réduire le coût de la migration...

La décentralisation industrielle présente des avantages complémentaires pour l'agriculture

332 CRAâ^ER, C ; Con Africo Industriolize by Processing Primory Commodities? The Case of Mozombicon

Coshew Nuts, School of Orienfal ond Africon Studies, London, World Developenent Vol 22No7,t999
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en diffusant plus largement l'approvisionnement urbain et les produits manufacturés dans la

population rurale" (GlLLlS, PERKINS, ROEMER, SNODGRASS, 1998333).

Ainsi la synergie agriculture-industrie et la dynamique d'échange villes-campagnes

peuvent être fortement améliorés par (i) une politique d'amélioration de I'infrastructure

routière réduisant les coûts de transport et renforçant la compétitivité des filières (ii) une

politique d'aménagement du territoire qui encourage la décentralisation industrielle avec un

impact important d'augmentation des revenus extra-agricoles, le développement d'emplois

dans le secteur secondaire et tertiaire, de meilleures conditions d'accès au marché et aux

services pour les populations rurales

4.3 PoLFreuEs DE vuLcARrsATroN, pRomoroN DEs TNTRANTS

L'importance du capital humain (niveau d'éducation) comme facteur discriminant en

termes de pauvreté a été mis en avant dès le premier chapitre. La combinaison éducation-

vulgarisation- organisation paysanne- accès au crédit a été identifiée comme un facteur

déclencheur d'adoption de nouvelles technologies et d'utilisation d'intrants modernes

(chapitre 3.5). Au début de ce chapitre, le capital humain ressort comme facteur

d'externalité en termes de croissance endogène selon les travaux de Lucas. Ces élérnents

sont à prendre en compte dans l'identification de politiques qui renforcent la capacité

d'innovation technologique au sein du monde paysan malgache.

Le Programme National de Vulgarisation Agricole (PNVA) constituait jusqu'en 2001

I'une des principales interventions de I'Etat malgache dans le secteur agricole, avec I'aide

des bailleurs de fonds, pour un montant de 22 milliards de Fmg. Son aire d'intervention est

I'ensemble du territoire national. Concernant la vulgarisation, les efforts réels de

réorganisation des activités par le Ministère de l'Agriculture ne paraissent pas probants car le

transfert des innovations techniques disponibles vers le monde rural n'est pas pour le

moment effectif. Malgré une couverture géographique satisfaisante des services de

vulgarisation qui couvrent 74% des villages, avec 50% des exploitants confirmant la

réception de conseils, il n'y a que 27o/o des paysans qui s'estiment satisfaits des services

(voir supra 3.5.4). En d'autres termes plus de 70Yo des exploitants déclarent ne pas

bénéficier d'un bon encadrement technique (couverture spatiale réduite, manque de moyens,

faible motivation des agents, thèmes de vulgarisation inadéquats...). L'inexistence d'un

système permanent et opérationnel assurant l'interface entre la Recherche et la

333 6rLLrs, M, PERKTNS, D H, ROEI ER ,1 , SNODGRASS, D R; Economie du développement, De Boeck
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Vulgarisation et le faible niveau technique des vulgarisateurs participent aux causes du faible

taux d'adoption des thèmes techniques. Les actions PNVA semblent avoir été concentrées

excessivement sur le volet appui institutionnel, tant au niveau direction centrale que services

décentralisés.

Les ajustements prioritaires en matière de politique de vulgarisation sont les suivants :

Elargir le réseau d'institutions partenaires (ONG, fédérations d'organisations paysannes,

Institutions de recherche-développement) et renforcer son interface avec les

organisations paysannes ;

Renforcer les budgets publics de soutien à la recherche-développement ;

Améliorer les liaisons fonctionnelles entre la recherche et la vulgarisation ;

Mettre au point, promouvoir et diffuser des variétés et techniques culturales améliorées

(sarclage chimique, semis direct, SRl...) et adaptées (besoins des paysans, accès

financier) ;

Développer les sites de démonstration et favoriser les échanges d'expérience entre les

producteurs (visites organisées) ;

Appliquer un minimum de technique culturale améliorée en contre partie des

investissements au niveau des périmètres aménagés (Contrat Programme) ;

promouvoir la mécanisation agricole (production, récolte, post- récolte, transformation) ;

Le marché des intrants en Afrique sub-saharienne est un marché peu concurrentiel'

La rareté de l,offre privée pour la commercialisation d'intrants en Afrique s'explique en partie

par l,existence de rendements d'échelle croissants (frais de stockage élevés en raison de la

saisonnalité des besoins), de nombreux coûts de transactions (grand nombre d'acheteurs de

faible volume chacun). L'offre privée d'intrants s'est ainsi concentrée autour de zones de

forte utilisation, généralement des zones plus performantes (filière coton, périmètres

irrigués). Les fortes asymétries d'information, les caractéristiques de monopole naturel de

cette activité sont autant de freins au développement d'une offre privée d'intrants de qualité,

accessible aux producteurs les plus pauvres et couvrant I'ensemble du territoire' En

l,absence de telles facilités, il est peu probable que les petits producteurs agricoles disposent

de meilleurs moyens pour < sortir de la pauvreté D en améliorant leur revenu.

Univers ity, p632'655, 1998
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Tableau 55 : Utilisation d'engrais à Madagascar (tonnes)

lmportations
annuelles
(INSTAT)

dons Volume total Kg d'engrais
par ha

1975-84
1985-90
1991-95
1996-99

2000

14 600
10 300
13 750
11  150
17 277

4 800
11 700
11 250
I 363
10 000

19 400
22 0AO
25 000
19  513
27 277

9 ,1
9,8
10 ,5
8,2
10,9

A Madagascar, la politique et les actions sur la filière intrants-engrais ont généré une

régression de l'emploi d'engrais sur le nz. Celui-ci était estimé à 1Skg/ha de rizière dans les

années 70 ; il n'est plus que de 6 kg/ha en 1990 (Source Minagri). Entre 1975 et 1996, le

volume total d'engrais importé par le pays n'évolue pas, demeurant entre 12 000 et 25 000

tonnes (tableau ci-dessus), à I'exception de 1987 (45 000 tonnes).

A Madagascar, le réseau national de distributeurs privés d'intrants agricoles est très

limité. ll ne couvre qu'une part limitée des municipalités comme I'indique la carte suivante.

Selon le recensement des communes de 2001 réalisé par le Programme lLO3s, seulement

15% des communes ont déclaré que les engrais sont disponibles continuellement, c'est à

dire qu'il y a un revendeur d'intrants agricoles en permanence. Pour 12o/o,la disponibillté est

occasionnelle. ll y a une corrélation entre disponibilité et niveau d'utilisation ; sur les 840

communes où I'emploi d'engrais est vraiment marginal, 95% sont des communes dans

lesquelles cet intrant n'est pas disponible (MINTEN, RANDRIANARISOA, 2003335)

Le degré d'éloignement (voir chapitre 1) est un autre facteur qui augmente les coûts

de transaction (STIFEL, MINTEN et DORSH,2002) et les prix élevés des intrants au niveau

des producteurs ne les incitent pas à augmenter I'usage de fertilisants ou de pesticides.

Dans les deux quintiles les plus isolés, on note moins de 5o/o d'exploitants utilisateurs

d'engrais et un usage parcimonieux (moins de 10 kg/ha). Dans les deux quintiles les moins

isolés, plus de 25o/o des ménages agricoles emploient des fertilisants chimiques à des doses
plus efficaces (autour de 40 kg/ha).

334 ;" projet ilo, un projet en colloborof ion entre Cornell University et Poct, f inoncé pon USAI D, vise à
oméliorer le processus de prise de décision politique à Modogoscor ou moyen d'une onolyse économigue
améliorée el en conolisont celte onafyse dons un résesu. Ilo est un mot Mologasy gui o deux signif icotions.
Lo première est lumière. Lo seconde est faciliter la joncfion des élénents à fravers la lubrificafion.
335 MINTEN, B et RANDRIANARISOA , J-C : Accessibilifé et ufilisafion des engrais chiniques à
iladagascar, Progromme fLO, Cornell, article prësenté à lo Conférence < Agriculture et Pouvreté >
Antonanorivo, 2003
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Cette faiblesse de la consommation ne peut être attribué seulement à des problèmes

de disponibilité et d'isolement. Un changement sur le prix des engrais ou sur le prix du riz,

va influencer I'intérêt de I'utilisation des engrais, et entraÎnera ainsi un changement sur le

taux d'adoption des engrais.
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Jusque récemment (mars 2000) le système de taxation du secteur agricole générait

un ensemble d'effets négatifs qui mettaient le secteur sous pression engendrant des

distorsions économiques majeures dans les principales filières agricoles, réduisant ainsi la

dynamique actuelle de croissance. Le cumul de taxes à I'importation (Tl) et de TVA sur les

intrants, par ailleurs non récupérable puisque le riz local est un produit non sujet à TVA, avait

conduit de facto à une charge fiscale pesant automatiquement sur la filière. La place du riz

dans l'économie nationale et son lien étroit avec le taux de croissance et I'inflation remettent

en question cette pression fiscale. Considérant que la non-utilisatlon d'intrants et les faibles

rendements qui en découlent sont avant tout la conséquence d'une contrainte budgétaire

sévère des producteurs, toute majoration supplémentaire des coûts de production contribuait

en effet à renforcer le cercle vicieux d'une faible productivité et de la pauvreté en milieu

rural. Ainsi la fiscalité opérant sur les intrants et notamment sur les engrais jusqu'en 2000

(25% de niveau de taxation dont 5% de Tl et 20o/o de TVA pour tous les engrais et les

pesticides agricoles selon la Loi de Finances 2000) a eu des conséquences doublement

défavorables sur les modèles d'exploitation. On note une baisse d'emploi des intrants (alors

que le niveau d'utilisation d'engrais à Madagasær est I'un des plus faibles du

Monde) entraînant un appauvrissementsæ des sols et une baisse des rendements ainsi

qu'une extensification des systèmes de culture (tavy) pour combler les pertes de rendement.

ll en va de même pour la TVA de 20o/o qui était appliquée systématiquement sur

I'ensemble du matériel agricole (pulvérisateurs, engins et équipement de préparatlon des

sols, de récolte, battage, véhicules à traction animale ...) et constituait un facteur de

freinage sur I'investissement agricole alors que le secteur était déjà affecté au niveau des

investissements par un niveau de risque significatif. Ainsi I'exonération de taxes à

I'importation et de TVA décidé par le Gouvernement et appliquée depuis juillet 2000, devrait

contribuer à dynamiser la consommation d'intrants et le marché d'équipement.

Selon les résultats de la section 5 du chapitre 3 (3.5.1), la promotion de I'emploi

d'intrants dispose d'un impact potentiel important qu'on peut comparer à un effet de tremplin,

avec un ratio de production additionnelle montant jusqu'à 15.8k9 de riz par kg d'engrais (Lac

Alaotra), vu I'emploi actuel très parcimonieux de ces intrants. Selon le paragraphe 5 de cette

section 5 du chapitre 3 (3.5.5 Effet cumulé de la vulgarisation et de I'accès aux intrants),

ceux qui emploient des intrants disposent d'un rendement de 50% supérieur et d'un revenu

totaf 80o/o supérieur à ceux qui n'en emploient pas.
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Fortement tributaire de I'amélioration du réseau routier et du renforcement des capacités

de vulgarisation, une politique de promotion de l'utilisation d'engrais, de pesticides et

d'équipements modernes est à considérer comme une priorité dans le cadre d'une relance

de la filière riz. Elle s'articule autour des options suivantes

o Promouvoir I'installation d'opérateurs privés dans la distribution d'intrants et

d'équipements agricoles pour favoriser I'utilisation par les producteurs (primes

d'installation, crédit à taux bonifié sur fonds de roulement) ;

Améliorer les réseaux d'accès routier des zones de production agricole ;

Facilités de crédit aux OP pour préfinancer le stock d'intrants ;

Promouvoir !a fabrication locale d'intrants et de petits matériels agricoles ;

Maintenir I'exonération de Taxe à I'importation et la taxation au taux zéro de la TVA les

intrants et les équipements agricoles ;

Mettre à profit les dons en intrants pour subventionner I'emploi d'engrais au prorata de la

part des dons dans le volume de consommation nationale d'engrais ;

Renforcer sérieusement I'accès au crédit agricole des petits producteurs.

Ce dernier point nous conduit aux politiques d'accès au capital monétaire (crédit) et

foncier.

4.4 POLITIQUES D'ACGES AU CREDIT ET AU FONGIER

Les politiques favorables à I'accumulation de capital physique, facteur de croissance

endogène selon Romer (4.1), dans le secteur agricole sont principalement la politique

d'accès au crédit et la politique d'accès au foncier. L'accumulation de capital privé et I'accès

au crédit dans la filière de production rizicole ont été identifiés dans le chapitre 3 comme une

condition sine qua non d'amélioration de la productivité du facteur travail et de

modernisation.

336 ;", technigues d'ogro-é cologie ont néonmoins permis de Trouver des alternotives hélss peu employés/

oppliqués ou niveou poyson dons ces problèmes d'oppouvrissement des sols et de baisse de rendement
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4.4.1 Acces AU cAptrAL ET poLtleuEs DE cREDtr

Dans le cadre d'une étude menée par te Mishigan State Universitys3T sur la façon de

promouvoir I'investissement agricole pour assurer une intensification durable de I'agriculture

africaine, il ressort des enquêtes et recherches sur le terrain (Burkina Faso, Rwanda,

Sénégal, Zimbabwe) que les incitations à I'investissement et les capacités d'investir dans les

techniques de production intensives se sont réduites dans la dernière décennie suite à (i) la

suppression des subventions et des incitations à I'emploi de semences améliorées,

d'engrais et de traction animale, (ii) au manque de profitabilité des producteurs dans les

pratiques de culture à forte intensité de main d'æuvre et (iii) à la réduction des programmes

de crédit limitant les capacités d'investissement.

ll ressort de l'étude que les paysans sont plus portés à I'investissement en matière de

productivité et protection des sols dans le cadre des cultures de rente, où ils disposent d'un

ensemble de conditions de réussite avec (i) un marché d'écoulement garanti, (ii) des crédits

disponibles, (iii) des paiements rapides en espèces, (iv) un appui soutenu en vulgarisation et

(v) des bénéfices directs ou indirects en matière de production alimentaire.

Dans un autre document, Thomas Reardonts met en avant la part croissante des

revenus non agricoles dont l'effet est déterminant sur les capacités d'investissement

agricole.

La justification théorique du crédit pour accélérer la croissance est simple : I'emprunt

permet de mettre en route de nouvelles capacités productives lorsqu'il finance

I'investissement. L'accès au crédit agit sur la situation des ménages sur deux points

critiques (ZELLER, 199733s). Le premier est la suppression de la contrainte d'accès au

capital des ménages agricoles : dépenses d'intrants et couverture des dépenses

d'alimentation pendant la saison culturale alors que les paiements sont perçus bien après la

récolte. La plupart des ménages agricoles présentent ainsi un cash flow négatif durant la

saison de production au moment de la période de soudureso. Ainsi pour financer les

'r-rz p64pDON, T, CRAWFORD, E, KELLy, V, DTAGANA, B, Pronofing farm invesfment for sustainable
infensification of African Agriculture , Coopération Economic Growth Center, off tce of Agriculture ond
Food Security USAID - Deportment of Agriculturol Economics lÂishigon Stqte University, 1996
saa p54pDON, T ; t/sing evidence of households fncome Diversificafion to Inform Study of the Rural
Nonform labor ilarkef in Africa,,1 5U, t996
33e ZELLER, l , SCHRTEDER, 6, VoN BRAUN, J et HETDHUES, F : Rural Finance for food securify for the
poor : fmplicafions for policy and research, Food Policy Review No4 Woshington DC IFPRI , t997
3a0 Période de soudure C'est lo période qui se situe enlre le début des trovoux rizicoles et
GénérolemenT la période de soudure correspond à la période de consomrnotion réduite.

la moisson.
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dépenses courantes de produits PPN et les intrants, le ménage doit soit puiser dans son

épargne soit obtenir du crédit.

L'accès au crédit peut ainsi augmenter de façon significative la capacité des ménages

pauvres à acquérir des intrants agricoles. Par ailleurs, la réduction de la contrainte d'accès

au capital fournie par le crédit réduit le coût d'opportunité des équipements permettant

I'adoption de techniques modernes améliorant ta productivité du travail et la productivité du

capital foncier, facteur crucial pour le développement dans plusieurs pays africains

(DELGADO, 1gg5341 ; ZELLER, 1gg7). Les agricultures sont en général caractérisées par

une faiblesse chronique de leur propension à épargner, de sorte que les exploitations

agricoles ont, plus que tout autre unité de production, du mal à autofinancer leur croissance ;

et cette difficulté semble proportionnelle à la pauvreté.

L'emploi de prêts en nature, en travail ou en argent et porteurs d'intérêts est pratiqué

depuis des siècles dans les campagnes malgaches. Bien que les modalités de ces prêts

soient réglementées depuis le XVlllème siècle, ils échappent encore largement aujourd'hui à

tout contrôle administratif et judiciaire et relèvent pour t'essentiel de ce qu'il est convenu

d,appeler ,,|,économie informelle". Au XVlllème siècle est apparue une première

réglementation des prêts porteurs d'intérêts "zanabola" en malgache ou "enfant de l'argenf'

(CALLET 1g0g). Le grand Roi ANDRIANAPOINIMERINA faisait obligation à ses suiets de

rembourser l,argent emprunté avec les intérêts convenus sous peine de voir leurs biens

confisqués, voire d,être réduits en esclavage. Le taux de I'intérêt ne semblait pas alors être

plafonné mais l,emprunteur comme le prêteur pouvaient faire appel à la justice du roi pour

arbitrer leurs litiges. Dans le code des 305 articles proclamé, le 29 mars 1881' par

Ranavalona ll, te taux maximum légal de I'intérêt est fixé à 10% par mois (THEBAULT

1g60s42). En capitalisant les intérêts, des placements mensuels successifs pouvaient ainsi

rapporter jusque z14o/o par an. La Reine charge ses gouverneurs, les sakaizambohitra, de

veiller à l,application de ces règles et d'enregistrer les contrats en prélevant un douzième des

intérêts, soit jusqu'à 1 7o/o par an sur tous les prêts. Bien que ces taux correspondent à un

maximum, ils sous-tendent une pratique traditionnelle de taux d'intérêt exceptionnellement

élevé qui permettait au prêteur de récupérer I'essentiel de la valeur ajoutée générée par

toute activité économique financée sur base de crédit.... L'histoire du crédit aux agriculteurs

r+r gE;64Do, c : Africag changing development strafegies: Past and present paradigms as a

6uide to the future, zo?o Vision Ëool, Agriculture, cnd the Environment Discussion PoPer 3' , rFPRr ,1995

http : //www.i f Pri.org/2020/dpld P03.htm
342 THEBAULT, E p : code dæ gog *tirto pronulgué par la Peine Ranavalona fi, le 29 nars 1881, rnstitut

des Houtes Etudes de Tononorive, 1960 page ZS1



à Madagascar illustre ainsi de façon caractéristique la relation exploitant-exploité basée sur

l'établissement de rente de situation très courante dans la culture malgache.

Selon Fraslinst (tggZ) "L'état des lieux tient en quelques chiffres;p/us d'un fiers des

ménages ruraux seraient endettés auprês de prêteurs informels, à des faux usuraires tandis
que moins de 2% des agriculteurs accèdent aux seruices financiers formels. La production

agricole (34% du PIB et 55% des recettes d'exportation en 1996) reçoit moins de 5% des

concours bancaires â /économie, dont 9% seulement sonf consacrés â /a culture du riz (7,5

milliards de FMG en 1996 soif 4 5% des crédits à l'économie esfimés à 1619 milliards en
juinl997 (BCM)) alors que le riz représenfe 42-45% de la valeur ajoutée du secteur agricole

national (1996)" .

Selon Zeller, depuis 1986, la Banque d'Etat pour le Développement Rural (BTM) était

la principale institution de crédits pour les paysans. La technique d'emprunt traditionnelle

avec comme garantie la terre titrée et un faible taux d'intérêt a conduit à des comportements

de recherche de rente chez les plus riches et par conséquence, selon un schéma classique,

les petits paysans n'ont pas pu empruntef'. A la fin des années 1980, des projets de

développement fréquemment trouvés dans des régions à forte potentialité agricole telles que

la région du Lac Alaotra, celle du Lac ltasy ou de Marovoay ont commencé à promouvoir la

formation des groupes de crédit avec caution solidaire.

Alors que les précédents projets de microfinance étaient en fait des projets de crédit

agricole sans objectif de pérennisation des systèmes financiers, un nombre de programmes

de banques villageoises et de coopératives de crédit et d'épargne ont été introduits dans les

années 90 et ultérieurement développés dans les régions de Vakinankaratra, de

Fianarantosa, du Lac et de Marovoay (Fraslin 1997). En moyenne, seulement 1 1% des

ménages participent à de telles institutions. Le temps moyen mis pour aller à l'institution

bancaire la plus proche est de près de 5 heures.

Selon l'lFPRI/FOFIFA, le secteur financier rural à Madagascar montre une
pénétration négligeable dans le milieu rural (voir figure 31). ,'C'esf un phénomène typique
pour /es pays à faible revenu avec des infrastructures minimes et de tenure de terre

coutumière dans tes pays sub-sah ariens > (ZELLER et Al, 200134\. La figure suivante

343 FRASLIN, J-H : Quel crédit pour les agriculfeurù, Economie de Modogoscqr, vol2 p t53-t74, lgg7
34 aELLER, ̂Â, MTNTEN, B, LAPENU, c, RALrsoN , E et RANDRTANARTSoA , J-c : Les liens enfre
croissance économique, réducfion de la pauureté et durabilité de I'environnemenf en milieu rural à

IFPRI/ FOFIFA, Séminoire sur lo Pouvrelé, Antononqrivo, f év 2001
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basée sur le recensement des communes de 2001 illustre cette présence très réduite des

institutions de crédit sur le territoire Malgache.
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En prenant du recul par rapport au secteur riz, il est possible d'analyser la situation

actuelle du crédit rural malgache à partir des données issues du Réseau d'Observatoires

Ruraux en 2000. ll apparaît ainsi que 23o/o des ménages ruraux enquêtés (2014 ménages

sur 8848) dans I'enquête ROR 2000 ont réalisé un emprunt sur 1999-2000. Sur 77o/o de

ménages qui n'ont pas eu recours au crédit, 34Vo déclarent ne pas en avoir eu besoin tandis

que 43o/o signalent un problème d'accès. Ces demandeurs non satisfaits correspondent donc

à près de 660/o des ménages demandeurs de crédit. Ainsi la réponse aux besoins

immédiats de crédit demanderait de tripler I'offre de crédit. La principale contrainte est

l'absence de garantie avec 58o/o des cas de besoins en crédit non réalisés ; I'absence de

prêteurs concerne 18o/o des cas, I'intérêt élevé est une contrainte majeure pour 160/o des cas

(RASOLOARISON, MKOTOVAO, BOCKEL, 2001 345).

2000)

Accès
Atr crédlt

23%

crédit formel
2,7o/o

crédit informel
20,1V.

pas de garantie
25,2./o

intérêt trop élevé
6,8./o

pas de prêteur
7,5./c

Non - accès
43'/tTotal des

ménages
ruraux
100'/t

refus du prêteur
3,3%

Non besoin
de crédlt

u%

Explicatif : Exprimé en To du total de 8850 ménages enquêtés (ROR 2000)

345 RA5OLOARISON, O, RAKOTOVAO, J-â et BOCKEL, L ; Accès au capital, crédif, accès au foncier el

pauurefé rurale à lladagascar, note d'onolyse UPDR présentée ou collogue< Pouvneté et Développement

Durobfe > orgonisé à Bordequx le ??-?3 novembre 2001 par I'UNESCO et l'Université de Montesguieu-

Bordeoux f V, 2001 http://ced.rnontesouieu.u-bordeoux.frlSDROSOLOARf SON.Pdf
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Cette absence de garantie pour obtenir un crédit nous ramène directement à la

contrainte de déficit de titrage des capitaux dans Ie milieu rural malgache, que ce soit les

propriétés foncières ou les habitations. Dans les pays développés, chaque parcelle, chaque

bâtiment et les biens d'équipement sont évalués et possèdent un titre de propriété, qui peut

faciliter l'accès au crédit du titulaire (DE SOTO, 2000346).

Ces emprunts en 2000 sont réalisés à 80,7o/o en liquide (en argent) et à 19,3% en

nature. parmi les emprunts en nature,T2o/o sont réalisés en rlz ou Paddy (59% des emprunts

nature en paddy, 13o/o en riz), 14o/o correspond à des bovins, 12% à du maïs ou du manioc.

En se basant sur les observatoires d'Antalaha, Antsirabe, Marovoay et Tulear (MADIO

l ggg), on constate que la durée des emprunts en paddy varie de 3 à 6 mois avec un taux

apparent de 11o/o à 21o/o soit un équivalent de taux d'intérêt annuel de 50-1 00o/o. Sur les

emprunts monétaires, la durée varie de 4 à 6 mois avec un taux apparent de 36% à 88%

solt un taux annuel de BS% à 250o/o.Tulear fait exception avec un taux d'intérêt annuel de

moins de 40% lié à l'origine familiale des prêts (94o/o des cas)'

Sur les emprunts en liquide (1770 emprunts en liquide sur un total de 8848

ménages), la valeur moyenne par emprunt est de 284 000 fmg / emprunt - 620/o des sommes

sont empruntées au niveau de la famille. Les systèmes de financement décentralisé SFD

(Groupements de Crédit Villageois GCV, Caisses d' Epargne Agricole Mutuelles CEAM'

Associations d'Epargne et de Crédit Agricole AECA...) représentent 29% du volume de

crédit monétarisé tandis que les banques ne fournissent que 3% du volume de crédit' Les

prêteurs individuels hors famille ne correspondent qu'à 4% du volume total emprunté'

Si I'on exclut les emprunts réalisés au niveau de la famille, et que I'on compare les

fournisseurs de crédit hors famille, on constate que les SFD constituentTTo/o du volume de

s+o pE SOTO, H ; The mysfery of Capital: Why Capitalisn Succeeds in fhe West anf Fails Everywhere Else,

Bosic Books.2000 page 255

5""r"- btt" iumulée des Résultats ROR 2000, (



crédit soit 10 fois plus que les banques. On s'étonnera du poids limité des prêteurs

individuels. Néanmoins il semble que ces prêteurs individuels sont beaucoup plus présents

et principaux fournisseurs sur les emprunts en nature (riz et paddy fourni par les détaillants).

Le montant moyen d'emprunt permet de distinguer d'un côté le crédit informel avec les

ernprunts familiaux ou ceux fournis par les prêteurs individuels pour lesquels le montant

varie autour de 200-220 000 fmg / emprunt dans une logique de micro-crédit, et les "crédits

formels d'origine institutionnelle" plus importants fournis par les banques, les SFD qui

s'établissent autour de 600-650 000 fmg/ménage. Ces chiffres permettent de comparer le

poids relatif du secteur formel et du secteur informel sur le crédit monétarisé (en liquide). On

voit ainsi que le crédit formel ne touche que 2,9o/o de ménages ruraux contre 16,7Vo pour le

crédit informel. Néanmoins en termes de volume de crédit le crédit formel remonte avec 34o/o

du montant total des crédits fournis en liquide.

Tableau 57 : Poids relatif du crédit monétaire formel et informel dans les observatoires ruraux

Si on y intègre les crédits en nature, les crédits informels constituent 88% des crédits

foumis aux ménages ruraux, contre 12o/o des crédits fournis par le secteur formel (Banques,

SFD...). L'emploi des crédits monétarisés privilégie les dépenses sur I'exploitation agricole

(32% du volume de crédit) puis l'achat de produits de première nécessité PPN (28%), les

imprévus (13To) et la collecte de produits (1 1Yo). L'achat PPN fait probablement davantage

appel au crédit informel.

Tableau 58 : Destination du crédit monétaire : répartition par type d'emoloi

Montant agrégé
(mill ions fmg)

o/o du vôlume
de crédit

Achat PPN
Problèmes de trésorerie imprévus

Achat bétail
Dépenses sur exploitation agricole

Construction immobil ière
Cérémonie

Collecte de produits
Autres
Total

142,7
63,1
1 5 , 5
161,2
1 8 , 5
35,8
55,7
10,4

502,8

28%
13o/o
3o/o

32o/o
40Â
7o/o
1 1 o / o
2o/o

100o/o

Source; base cumulée des enquêfes ROR 2000 (UPDR)

,,;:,RépaÉitiôh r en' ;,
nombre de crédits

% de ménages
Bénéficiairês

' Répart i t ion en.
Volume de.crédit

Crédit informel (famille, prêteur indiv.)
Crédit formel (Banque, SFD...)
ïotal

85,10/o
14,90/o
100o/o

16,7o/o
2,90/o
19,60/o

65,70/o
34,30/o
100o/o

Source : base cumulée des enquêtes ROR 2000 (UPDR)
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Sur base de ces destinations de crédit, on peut a priori considérer que les dépenses

sur exploitation agricole, la collecte de produits, I'achat de bétail constituent un

agrégat de crédits orientés vers les activités productives, correspondant à 46% du

crédit mobilisé, tiandis que I'achat de PPN, les problèmes de trésorerie imprévus constituent

une part de crédit dédiée à la gestion du risque et à la couverture des besoins primaires liée

à la vulnérabilité du ménage (41o/o du volume de crédit). Enfin les crédits destinés aux

cérémonies et à la construction immobilière constituent une dépense davantage liée au

statut social correspondant à 11o/o du montant de crédit.

Sur base de ce volume total de crédit de 503 millions de Fmg inventorié sur 8850

ménages, on peut extrapoler un volume national de crédit rural profitant aux ménages

ruraux (hors opérateurs) de I'ordre de 120 milliards de fmg (sur base de 2,117 millions

d'exploitants agricoles en 1999) soit 18 millions d'euros, dont 41 milliards fournis par les

banques et SFD. Or I'enquête montre que le besoin immédiat, hors de toute stratégie

d'intensification, est trois fois supérieur (360 milliards de fmg soit 55 millions d'euros).

La couverture actuelle du crédit n'étant assuré qu'à 34o/o par les banques et les SFD'

tripler I'offre au niveau des ménages ruraux, sans accroître la pression sur les familles

comme source d'emprunt, revient à multiplier par 7 t'offre actuelle de crédit des

banques et SFD, soit une croissance du crédit aux ménages de près de 50% par an

sur 5 ans.

L'enquête filière riz (UPDR FAO 1999) confirme que seulement 2,2o/o des riziculteurs

ont accès au crédit formel des banques. Le Lac Alaotra est privilégié avec 18,9% de

riziculteurs bénéficiaires de crédit. A I'opposé aucune exploitation enquêtée ne disposait

d'accès au crédit dans I'Est et le Nord. Le Centre Ouest comprend 3,2o/o de riziculteurs

accédant au crédit, le Nord Ouest de 2,8o/o et les Hauts Plateaux de 1,8o/o. Au niveau

national 47o/o des producteurs positionnent I'accès au crédit parmi les trois contraintes

majeures affectant la production en 1999 (UPDR FAO). Ce chiffre remonte jusque 56-57%

dans la région du Lac Alaotra et dans I'Est.

Le montant moyen de crédit formel contracté par exploitant rizicole concerné est de

1,1g million fmg en 1999. ll varie fortement selon les régions. Ainsi dans le Nord Ouest, la

moyenne est 334 000 fmg/ exploitation ; dans le Centre Ouest, elle remonte à 757000 fmg.

Le crédit moyen des exploitants bénéficiaires de crédit dans les Hauts Plateaux est de 984

000 fmg ; pour le Lac Alaotra, ce montant est de plus de 1,9 millions fmg. Le sentiment de

besoin de crédit n'est exprimé que par 630/o des producteurs non bénéficiaires (37% des

paysans qui n'ont pas recours au crédit considèrent qu'ils n'en ont pas besoin). C'est sur les
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hauts plateaux que s'expr:ime le plus fort taux d'absence de besoin en crédit (47o/o). Pour les

autres, le non recours au crédit est dû surtout à l'éloignement (18%) ou à d'autres raisons

non spécifiées. L'accès difficile concerne particulièrement le Nord (48o/o des réponses) et le

Lac Alaotra (37o/o).

Les besoins en crédit non satisfaits au niveau des producteurs concement d'abord

f'achat de matériel (52To des réponses), l'achat de terrains et rizières (24Yo). Ce n'est

qu'après qu'on retrouve I'achat d'lntrants (12%) et le financement de la main d'æuvre (9%).

Au niveau régional c'est le Centre Ouest qui présente la plus forte demande en crédit pour

du matériel (67%) ainsi que I'Est (57%). Les besoins de financement pour I'achat de rizières

sont particulièrement élevés sur les Hauts Plateaux (29o/o). 24o/o des producteurs du Nord

signalent un besoin prioritaire en crédit pour financer les intrants.

L'accès aux institutions financières semble avoir un rôle important pour promouvoir

une stratégie d'intensification agricole à Madagascar. Selon I'enquête IFPRI FOFIFA de

1997 sur 200 communautés dans 6 régions agro-écologiques, I'accès aux institutions

financières a un effet positif sur le rendement du riz irrigué et sur la fertilité des sols de riz

pluvial (ernploi d'intrants). La participation à une institution financière a un effet positif sur

I'augmentation des surfaces en riz pluvial car le capital devient plus accessible pour les

paysans. Selon Zeller (1997), dans les communautés rurales malgaches, le rendement en riz

augmente significativement avec l'amélioration de l'accès au crédit. L'effet d'une

augmentation de 1% des ménages membres d'institutions de micro-fÏnance correspond à

une augmentation de 20 kg par hectare du rendement moyen du riz irrigué dans le village.

Cet effet positif et significatif ne serait pas apparu si le capital n'était pas un facteur

déterminant dans le secteur agricole à Madagascar. L'enquête 1999 auprès des riziculteurs

confirme le lien crédit - accès aux intrants. En effet il apparaît que I'accès au crédit est 2,5

fois plus élevé en termes de bénéficiaires parmi les producteurs employeurs d'intrants

minéraux et organiques comparés aux producteurs qui n'emploient pas ces intrants.

L'un des points critiques assurés par le crédit au niveau des ménages est

I'augmentation de la capacité des ménages à faire face au risque et adopter des stratégies

adaptées de gestion du risque tout en assurant une alternative de couverture des besoins.

La simple assurance que le crédit sera disponible en cas de besoin pour assurer les

dépenses de consommation en cas de chute des revenus, concourt à la capacité du

ménage à adopter des technologies nouvelles a priori plus risquées car moins connues.
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(ESWARAN, KOTWAL, 1990347). Disposant d'un accès sécurisant au crédit, le ménage peut

s'abstenir d'adopter des stratégies réductrices de risque, généralement coûteuses comme

le maintlen d'un niveau élevé d'autoconsommation vivrier dans des conditions de productivité

médiocre et le cumul de capital d'épargne non valorisée, voire à intérêt négatif (par

exemple, la conservation de bétail ou de liquidités monétaires).

En I'analysant t'accès au crédit, comme facteur discriminant sur le degré de pauvreté

des ménages riziculteurs (sur 6700 ménages riziculteurs enquêtés dans le cadre ROR

2000), il ressort que le crédit a un impact sur plusieurs indicateurs (disponibilité en paddy

par tête, revenu brut par tête...). Les ménages ayant accès au crédit formel se

caractérisent par une production de paddy par tête près de trois fois supérieure, des

dépenses par tête 38% supérieures et un revenu brut par tête supérieur de 36% par rapport

à ceux qui n'ont pas accès au crédit formel (ROR 2000). Ce profil de ménage paraît a priori

très privilégié par rapport au ménage moyen de riziculteur, il ne concerne que 3,5% des

ménages. Cette situation conduit à mettre en avant une ambivalence de la relation de

causalité qui peut se résumer par la question suivante : "est ce le ménage riche qui obtient

un crédit, ou est ce que le ménage obtenant un crédit devient riche? ll apparaît à I'heure

actuelle que les structures d'appui au crédit ont tendance à privilégier les interventions dans

les zones rurales disposant d'une dynamique d'intensification ou de I'appui d'un projet de

développement ciblant ainsi des producteurs relativement favorisés. Néanmoins dans le

tabfeau ci-dessous on remarquera que 10To des ménages ont accès à un crédit (formel ou

informel) de plus de 100 000 fmg et qu'ils disposent aussi d'indicateurs de conditions de vie

largement supérieures à la moyenne ; ce dernier constat renforce la validité de la relation

positive entre accès au crédit et meilleures conditions de vie avec revenus plus élevés

Movenne qénérale 6780 100% 184 310 831 418
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L'emploi de crédit monétaire formel ou informel est analysé en répartissant les

ménages en trois catégories, ceux qui n'ont pas eu recours au crédit, ceux qui ont eu recours

à des crédits réduits (moins de 100 000 fmg) et ceux qui ont bénéficié d'un crédit supérieur à

100 000 fmg. Le premier groupe (sans crédlt) présentent un profil de pauvreté très proche de

la moyenne sur les indicateurs employés. Le second groupe de ménages (petits crédit)

dlspose de revenus par tête inférieurs de 25% à la moyenne ; sa production de paddy par

tête est de 33% inférieure à la moyenne ; son capital social risque est au plus bas ; il se

caractérise ainsi par une plus forte vulnérabilité. Enfin le troisième groupe qui réalise des

emprunts plus importants dispose d'un profil très au-dessus de la moyenne (154o/o de la

moyenne de production de paddy / tête et 1 13% de la moyenne de revenu bruUtête).

Hernando De Soto soutient que le sous-développement s'explique essentiellement

par I'impossibilité d'accumuler du capital. Dans les pays pauvres comme Madagascar, les

plus démunis font des économies. lls accumulent des choses, illégalement ou pas. lls

construisent et investissent en travail pour améliorer leur maison ou leur champs. Aujourd'hui

en occident, chaque parcelle, chaque bâtiment et les biens d'équipement sont évalués et

possèdent un titre de propriété. C'est un levier économique puissant pour sécuriser

I'entrepreneur et pour accéder au crédit. La principale source de fonds pour démarrer une

entreprise aux Etats Unis est constituée par l'hypothèque de la maison de I'entrepreneur

(DE SOTO, 2000348). Mais les pays en développement n'ont pas de processus de

représentation des biens. Ainsi la majorité de leurs biens ne sont pas enregistrés. Ces pays

ont besoin de capitaux et pour cela d'un ensemble de lois sur la propriété. Dans tous ces

pays, le capitalisme est réservé à une élite. La minorité qui possède le capital est aussi celle

qui gouverne. Quel est son intérêt à légaliser l'économie informelle?

Selon De Soto "/es pays en développement sont dans le même état que l'Europe et

/es Efafs Unis au début du capitalisme. Et c'est dans l'histoire américaine que se trouve une

partie des réponses à ce qu'on appelle le mystère du capital. En 1783, le prêsident George

Washington appelait banditti /es sguaffers et les pefrfs entrepreneurs illégaux qui pullulaient

dans le pays. lls occupaient des terres qui ne leur appartenaient pas. ll a fallu cent ans de

revendications et de batailles pour gue /es /ois sur la propriété changent, s'adaptent à la

réalité et pour que les bandifti deviennenf /es pionniers que les américains vénê rent tant

aujourd'hui. Lorsque /es Efafs Unis ont amorcé ce virage vers la légalité, autour de 1850, la

majorité des californiens vivaient hors la loi. Les autorités n'ont pas eu d'autres choix. Dans

ce cas la législation a suivi /es faifs. Car, lorsque la loi écrite esf en conflit avec ce que les

3+8 5E soro, H; ort.  ci t .
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citoyens vivent, le mécontentement, la corruption, Ia pauvreté et la violence sonf au rendez-

vo.ls, /es mafias sonf relnes et l'économie informette esf la norme." Ceci souligne

I'importance de I'accès aux titres de propriété, véritable condition sine qua non pour accéder

au crédit.

Dans une réflexion sur les politiques de crédit, il convient de se pencher sur des

expériences réussies dans d'autres pays ; la Thailande constitue un exemple intéressant.

Jusque 1gT5, le crédit agricole était dominé en Thailande par les prêteurs informels,

particulièrement les collecteurs, intermédiaires, les propriétaires (THISAYAMONDOL ET AL'

1g6se4e, NARKASAWASDI 1958350). L'intervention du gouvernement initiée à cette époque

sur le marché 1nan6er agricole s'est traduite de la façon suivante. La Banque de ThaÏlande

a imposé à toutes les banques commerciales d'allouer 5% de leurs prêts commerciaux à

l,agriculture avec un taux d'intérêt inférieur à celui du marché (taux annuel de 13% de 1976 à

19g6). ll a résulté de cette politique une offre de crédit agricole passant de 2,9 milliards de

bahts en 1g7S (US$ 64 miil ions) à ss mill iards de bahts en 1984 (US$ 1,2 mill iard3st;. Ceci

correspond à une croissance remarquable du crédit agricole de 39% par an . Actuellement la

Banque de crédit agricole est fortement impliquée dans la fourniture aux agriculteurs de

crédit multi-usage comprenant la commercialisation et autres activités économiques rurales'

Cet exemple illustre I'impact possible d'une démarche politique volontaire (lRRl, 1999)'

L,accès au crédit reste donc un chantier en cours et le degré d'avancement des

politiques d,accès au crédit est déterminant pour le monde rural pour permettre le processus

d,investissement en équipement, de modernisation de l'agriculture (intrants), d'intensification

et d,augmentation de la productivité. Au vu des résultats de I'enquête, I'objectif à atteindre

est de tripler I'offre sans accroître la pression sur les familles comme source

d,emprunt, c,est à dire de multiplier par 7 I'offre actuelle de crédit des banques et

sFD, soit une croissance du crédit de près de 50% par an sur 5 ans. on se place dans

un scénario voisin de celui de la Thailande, nécessitant une mesure politique qui pousse les

banques vers le secteur agricole avec un pourcentage minimum alloué à I'agriculture, un

taux bonifÏé et un fonds de garantie bancaire éventuellement appuyé par les bailleurs

extérieurs (union Européenne, Banque Mondiale).

s+r 1.,g154yAMoNDoL, p, ARo,r DEE, v, LoNG.,t F : Agricubural credif in Thailand, Kqsetsort university,

Bongkok, Thoilonde, t965
roo Sl4pgAsAWAsDr, u : Farmers' indebtness and rice frade in CentralPlain of Thailand, 1958

35r Conversion ou toux de chonge de juin 2001: 45 bohts/US$ page 261



4.4.2 Acces AU FoNcIER ET PoLITIQUES FoNcIERES

Autre élément clé du capital physique des exploitants agricoles, le capital foncier

demande des initiatives de politiques publiques pour être mieux employé dans la production

agricole. L'accès au titres, les processus d'acquisition, de location sont tous déterminants

dans I'efficience de la distribution du facteur

L'analyse de la répartition des pouvoirs et son évolution dans la société

mafgache est fortement liée à la relation avec la terre (RAVOAJANAHARY 19683s2). "Ainsi

le roi ef /es membres de sa famille en tant que maîtres d'une région font comme bon leur

semble dans cette région. De même "l'homme libre" en tant que maître de l'espace oû esf

bâtie sa maison ef ses tenains attenants, fait comme bon lui semble dans sa maison.

Chaque sujet dispose d'un pouvoir absolu en deçà du pas de Ia porte de sa maison, aimait à

dire le roi Andrianampoinimerina (1787-1810). Bref l'ordre des andrtana, au sein duquel se

recrutait le roi, et qui subsisfe toujours jusqu'à nos iours, jouit traditionnellement d'un large

accès à la tene. Il en resfe de même, mais à un moindre degré, pour l'ordre des "hommes

libres". Quant à l'ordre des andevo "esclaves, seruiteurs", ils n'avaient aucun droit d'accès â

la terre, mais vivaient sur la tene et dans la maison d'autrui. De ce point de vue, ce sonf des

dépendants au sens strict du terme. Ce sont les individus qui ne peuvent pas se prévaloir

d'une 'terre des ancêtres". Economiquement l'andevo est poing et pied liés au propriétaire

terrien" (RANDRTAMAROLATA 2001353).Le paiement de la rente pour la terre conduit à une

dépendance forte contribuant au phénomène de paupérisation

A Madagascar, la tene est considérée comme le domaine de I'Etat. L'article 11 de la

Loi n'60-004 du 15 février 1960 détermine les fondements de la gestion foncière : ( l'Etat est

présumé propriétaire de fous /es tenains non immatriculés ou non cadastrés au non

appropriés en vertu de fifres réguliers (...), Toutefois cette présomption n'esf pas opposable

aux personnes ou aux collectivités gui occupenf des tenains sur /esgue/s e//es exercenf des

draits de louiss ance individuels ou collectifs qui pourront être constatés ef san ctionnés par la

délivrance d'un titre domanial conformément à Ia présenfe /oi.>> L'action de la Directlon des

Domaines obéit à ce principe et ne peut s'inscrire que dans ce sens (TEYSSIER 2000t*).

352 RAVOAJANAHARY, C: La nofion de liberfé chez les malgaches, Annoles de l'Université, 1968
353 RANDRIA,I/TAROLAZA, L. : Accès à la tere ef pauwefé en nilieu rurdl ou la quesfion foncière et les
groupes dépendants à lltladagascar, 2001
3tr tEySSfER, A ; Quelques élémenfs pout'un programme de sécurisafion foncière, Contribution à lo mission
de pré-évaluotion du Projet Sectoriel de Développement Rurol, mission Bangue ÂÂondiole / Coopérotion
Fronçoise, 2000
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Sur le capital foncier en zone rurale, "l'Etat malgache, par le régime domanial s'esf

arrogé le monopole de ta gestion foncière en dehors des concessions ef des parcelles déiâ

immatriculées, mais la crise actuelle tui a retiré ses cap acités d'interuention en la matière"

(TEySSfER 1gg5355). Selon lsabelle Droy3æ "seu/s quelques notables arsés et influents

arrivent à obtenir l'immatriculation des tenes quTls occupenl Pour l'immense maiorité des

paysans, l'immatricutation et devenue un parcours du combattant engagé sur p/usieurs

décennies : /enfe ur et gnnde comptexité des proc édures, perte de doss iers, dépÔt de deux

demandes d'immatricutation sur la même tene ce qui provoque des litiges qui conduisenf

fréquemment les protagonisfes au tribunat. Pourtant I'immatriculation esf Ia seule assurance

pour te paysan de rester sur sa terre ; c'esf le seul moyen aussi pour gue /es producteurs

engagent du travait et de l'argent sur des aménagemenfs qui permettent une intensification" -

Selon Teyssier (2000), I'insécurité foncière est un élément -parmi d'autres357- qui

bloque les processus d'intensification de I'agriculture et de renouvellement des ressources

natureiles. Sans véritable assurance de pouvoir conserver sa terre, aucun paysan n'invebtira

du travail ou du capital pour la bonification et la durabilité de ses terres agricoles. Pire,

certains producteurs estiment que le risque d'accaparement devient plus élevé si

I'aménagement augmente la valeur du sol. En situation d'insécurité foncière chronique, la

jachère est condamnée. L'occupation des sols doit être visible en permanence pour éviter

les spoliations, Le climat de dérégulation, la rareté d'instances légitimes d'arbitrage et la

confusion des responsabilités en matière foncière ouvrent des perspectives d'évolutions

latifundiaires au profit de notables et de potentats locaux, plus familiers des procédures de

reconnaissance des droits fonciers. L'insécurité foncière conduit ainsi à un processus de

dégradation des ressources. L'absence de régulation admlnistrative ou coutumière stimule

t,accaparement rapide et individualisé des ressources par crainte d'une confiscation de ces

mêmes ressources par d'autres acteurs.

Selon Droy, ,,un autre probtème foncier de taitte esf celui du métayage : en principe,

Ies métayers n'exisfenf pas puisque te métayage esf interdit depuis 1975. Or cette pratique

esf frês répandue, en particutier sur tes périmèfres inigués^' (DROY 1997). Néanmoins il faut

replacer la gestion du foncier dans un contexte d'insécurité globale de la production agricole.

srr 1Ey55rER, A : Contrôle de l'espaceet développenenf dans I'Ouesf Alaotra, thèse poun le doctorot de

géogrophie, Univers ité de Poris 1 Ponthéon Sorbonne, L995
sso pPgY, r;  op. ci t .
352 1; convient de relotiviser l'importonce du foncier en matière d'intensificotion. Les porcelles titrées ne

sont pos toujours mieux oménagèes et plus productives que des terroins sons reconnoissonce. Ls sécurité

fonciàre n'"si qr'rn élément du processus d'intensificotion: l'accès ou crédit et qux intronts, l'existence de

débouchés rémunéroteurs, la circulotion et l'occès oux rnorchés,... sont outont de conditions à
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Selon Toye3s8 (1987), Le métayage est parfois condamné au nom de son inefficacité ou

comrne une forme d'exploitation, mais ces jugements ne tiennent généralement pas compte

des aspects de risque et d'incertitude. En fait la pertinence de ces aspects au regard de cette

institution agraire a été de plus en plus reconnue. Les paysans qui opèrent de manière

rationnelle sont prêts à supporter les coûts additionnels de transaction et d'exécution

attachés aux contrats de métayage si les avantages retirés sont supérieurs à ceux que

procurerait un travail salarié. Selon Bliss et Sternese (1982) "dans un monde incertain, te

métayage comporfe des avantages importants et inconfesfables". Les tentatives de réforme

ou d'interdiction légale d'institutions du monde rural qui ont une justification réelle dans un

contexte d'incertitude, ont peu de chances de constituer de bonnes mesures si elles ne

contribuent pas d'elles mêmes à réduire les incertitudes.

Les résultats des enquêtes de 1999 (Enquête UPDR FAO 1999) indiquent un taux de

métayage des surfaces de riz aquatique de 18-2}o/o sur le Lac Alaotra, les Hauts Plateaux et

le Nord et un taux de 4-5o/o sur les autres régions. Avec plus de 240 000 ha de rizières

concernées au niveau national, le métayage est un facteur structurel de blocage. Les

pratiques du métayage veulent que les métayers versent le tiers ou la moitié de leurs

récoltes au propriétaire. De nos jours la répartition est généralement de moitié /moitié

(RAHARINJANAHARY, 2A013601. Dans I'Alaotra en 1995 à Fiadana, les jeunes et nouveaux

venus sans terre constituaient 70o/o des habitants et le prix de la location des terres

équivalait à 75000 fmg/ha pour les terrains de "tanety" ou collines et à 700 000 fmglhalan

pour les rizières (FOFIFA, 1996361).

Sur l'enquête filière riz (1999), au niveau national,460/o des riziculteurs placent le

foncier parmi les trois contraintes majeures à la production. Au lac Alaotra, ce chiffre

rernonte à 79o/o des exploitants. En cumulant métayage et fermage c'est 27-30% des

surfaces de rizières du Lac Alaotra et du Nord qul sont en faire valoir indirect, tandis que

23o/o des rizières des hauts plateaux sont concernées. Le faire valoir indirect contribue à

réduire les moyens d'intensifier et I'amélioration des terres sur près de 356 000 ha de

rizières.

Les propriétaires, ou reconnus comme tels, craignent une appropriation de leurs

terres par les cultivateurs à qui ils confient une de leurs parcelles. La règle de I'appropriation

358 ToYE, J; op. ci t .
35e BLf55, CJ et STERN, N H; Polonpur:theeconomyof on indion villoge. Oxford tJniversifyPress,tgs?
360 RAHARINJANAHARY, L : Le foncier dans la production agricole, otelier DSRP sur lo pauvreté rurole
f ev.2OOl, INSTAT USAID Cornell University , ?OOt
361 FOFIF A : Bilan ef évaluafion des projefs de conservafion des sols, FOFfFA, ANAE, CIRAD, p44, L996
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par la mise en valeur et I'interdiction du métayage depuis 1975 incitent les < propriétaires > à

anticiper sur d'éventuelles revendications en exerçant une rotation constante de leurs

fermiers ou locataires. Ainsi les contrats sont oraux et les propriétaires changent de métayer

selon leur bon vouloir, ce qui ne permet pas à ceux ci d'engager des aménagements à

moyen ou long terme (DROY 1997). Cette précarité du faire-valoir indirect empêche tout

investissement foncier. Dans les périmètres inigués, cette situation rend pratiquement

impossible le paiement régulier des redevances par des cultivateurs sans droits et fragilise

les initiatives institutionnelles notamment le fonctionnement des AUE (associations

d'utilisateurs d'eau).

Au lac Alaotra, la location du foncier représente un tiers de la production du paysan

(Etat des lieux de la filière riz 1996). L'ampleur du prélèvement sur la production qui est

estimé à près de44000 tonnes sur la région (FAO-UPDR1999), entrave I'intensification déjà

fragilisée par l,instabilité des contrats de métayage. C'est une véritable névralgie du foncier

irrigué qu'on retrouve sur la plupart des aménagements hydro agricoles : "la plus value créée

par des inyesfiss ements pubtics (ef des financemenfs issus de dons ertérieurs) finit par

générer une rente foncière pour les non-exptoitanfs, et il s'agit sans doute d'ttne dérive et

d,,n détournement de finalité, sur /esque/s donateurs et structures bénéficiaires auraient dû

être ptus vigitants" (UPDR, 1997362).

Au niveau national, les redevances de métayage et fermage sur la filière riz

représentent 1ss o0o tonnes en déclaratifos et près de 190 000 tonnes en estimationsoa, soit

l,équivalent de 150-190 milliards de fmg par an, c'est à dire plus que I'ensemble des

dépenses réalisées au niveau de la filière nationale en achat de semences, d'engrais, de

phytosanitaire, et de fumier compost sur la fllière.

Le paysan malgache manifeste cependant une stratégie de capitalisation et il

mobilise une partie de ses moyens pour accéder à la propriété foncière en achetant des

rizières. Dépensant annuellement en moyenne 60 000 fmg/exploitant avec des extrêmes

allant jusque 52g 000 fmg par exploitant (Lac Alaotra), les riziculteurs investissent chaque

année plus de 102 milliards de fmg dans l'achat de rizières au niveau national (UPDR FAO

enquête l ggg). Ceci correspond à deux fois le revenu strictement financier brut généré par la

fifière riz au niveau des producteurs (50 milliards fmg) et à plus de 7o/o de leur revenu

économique. g0o/o de ces dépenses d'investissement d'achat de rizières se concentrent sur

362 UPDR, (ed), ort. cit.
363 porl da production déclorée par le producteur comme fournie en redevance Pour métayoge et f ermoge'
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le Centre Ouest (47 milliards fmg/an ) et le Lac Alaotra (33 milliards fmg/an). On constate

ainsi dans les régions du Centre Ouest et du lac Alaotra un niveau moyen annuel

d'investissement en achat de rizière de 176 000 et 437 000 fmg /exploitant. Ceci est à

comparer au RBE économique par exploitant généré par le riz. L'exploitant du Centre Ouest

réinvestit en achat de rizières l'équivalent de plus de 2lo/o de son revenu annuel tandis que

I'exploitant du Lac Alaotra réinvestit 18Yo de son revenu en achat foncier. En plus de I'achat

de rizières, I'investissement annuel du riziculteur comprend aussi l'achat de matériel (en

moyenne 118 000 fmg/an/ exploitant) soit 204 milliards fmg) et l'aménagement foncier (10-

1 1000 fmg lanl exploitant soit 18 milliards fmg), soit au total 180 000 fmg/ an qui

représentent un volume agrégé d'investissement au niveau national de 324 milliards de

fmg/an (US$ 50-55 millions par an). En d'autres termes, Ie problème foncier mobilise en

termes de rentes foncières payées par les riziculteurs et de dépenses d'acquisition de

rizières près de 290 milliards de fmg par an au détriment de I'investissement dans

I'aménagement des terres resté négligeable au niveau des producteurs (18 milliards fmg/an)

et des dépenses en intrants de la filière (160 milliards fmg comprenant 40,4 milliards en

engrais et produits phytosanitaires, 37 milliards fmg en semences, 80 milliards fmg en fumier

compost, 5 milliards en achats). On saisit par ces quelques chiffres l'impact potentiel en

termes de relance de la filière riz, d'intensification et de modernisation du secteur agricole

que pourrait avoir une véritable réforme foncière assurant l'appropriation titrée des terres aux

riziculteu rs exploitants.

Tableau 60 : Analvse du Deoré de pauvreté des ménaoes selon la situation foncière

Dép. ménage/
membre
000 fmq

Rev. disp./
membre
000 fms

Gapltal
risque

000 fmo
Movenne oénérale 6780 100o/o 184 310 831 4 1 8
Foncier AC1(FVD""")

AC2 (Met)
AC3 (Mixte)

4979
1  105
695

73o/o
160/o
10o/o

160
223
297

306
329
301

841
761
870

467
209
393

Source : Note "De la pauvreté rurale
d'émergence générés par
RAKOTOVAO,2001)

lssue d'un cumul de handicaps aux phénomênes
un cumul de facteurs posiflfs" UPDR (BOCKEL,

Dans le cadre d'une analyse des facteurs discrlminants sur le degré de pauvreté des

ménages riziculteurs (sur 6700 ménages riziculteurs enquêtés dans le cadre ROR 2000), il

ressort que l'effet de la situation foncière est déterminant sur plusieurs indicateurs

(disponibilité en paddy par tête, dépenses ménage par tête, revenu brut par tête...), Ainsi la

364 Solde : production disponible - outoconsommotion- ventes- dons -

redevances métoyoge + oufres desfinofions
tdî 461= ménages propriétoires en faire voloir direct, AC?= mé,noges
AC3= ménoges propriétoires ovec port en fermage

pertes oprès récolle - semences :

strictement rnétoyers ou fermiers,
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situatlon foncière du ménage affecte fortement le revenu bruU tête (tableau 60). Le mode

d'exploitation foncière caractérise ainsi les métayers et fermiers avec une précarité plus forte

sur le revenu (-g% sous la moyenne du panel) et un capital social risque deux fois plus bas

que la moyenne. A l'opposé les exploitants en système mixte sont les plus performants avec

une production de paddy par tête 1,85 fois supérieure aux ménages en faire valoir direct

strict.

Une rapide revue d'expériences d'autres pays devrait permettre d'élargir la

perspective d'analyse. Ainsi en Egypte la terre est entièrement irriguée et très productive

mais I'accès à la terre est limité et coûteux ; le revenu agricole est associé avec la propriété

foncière ; I'accès réduit à la terre pousse les ménages les plus pauvres hors de I'agriculture.

Aussi les revenus extra-agricoles prennent une part plus importante de 60% dans le revenu

des ménages ruraux pauvres. A l'opposé en Jordanie, t'agriculture est plus extensive et

moins rentable et mobilise davantage les ménages pauvres qui n'ont que 20o/o de revenu

extra-agricole (ADAM 2001366). Ainsi à I'opposé de t'Egypte, en Jordanie, ce sont les

ménages riches qui s,approprient les activités extra-agricoles (55% de leurs revenus) alors

qu'ils négligent I'agriculture (10% des revenus/ tête). Cette comparaison illustre la dualité

entre la stratégie des ménages riches plus aptes à récupérer les activités les plus

rentables et à I'opposé celle des ménages pauvres qui se maintiennent sur des activités

moins rentables.

Selon RosegrantsT (1ggg), en Asie, la corrélation clairement négative entre propriété

et pauvreté a conduit plusieurs analystes à considérer que les racines de la pauvreté

s,inscrivent dans le mode de propriété foncière... La système actuel de distribution des

terres (dans l,économie asiatique rurale) est considéré à la fois inefficace et inéquitable :

l,absence de droits de propriété décourage les producteurs de tout investissement dans des

techniques qui maintiennent et augmentent la croissance de la productivité à long terme,

tandis que la part de récolte destinée au propriétaire est généralement fixée à un niveau

excessivement fort.

Selon Minot et Goletti36s (ZOOO), I'expérience vietnamienne de libéralisation du

marché rizicole et son impact sur la pauvreté permet de tirer une leçon majeure pour les

autres pays ;,,une distrtbufion relativement équitabte des titres fonciers est un facteur clé

reo 45491s, R H : Nonfarm rncome, Inequality,

257?, World Bonk http : / / econ.Worldbonk. orgl ...,
rZ Po5E6RANT, iA W Et HAZELL P B R ; OTt. Cit.
368 ÂÂINOT, N et GOLETTI , F : Rice lharket Liberalization and Poverfy in

IFPRI Internotionol Food Policy Reseqrch InsTitute. 2000

and Poverty in Pural Egypt and Jordan, Working PoPer
2001

Viefnam, Reseorch rePort 114
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pour assurer que la libéralisation des marchés vivriers génère un effet de réduction de la
pauvreté. Tandis que dans /es autres pays asiatiques la proportion de paysans sans ferre

est de près de 20% de la population rurale, âu Vietnam, la population sans tene esf de

moins de 2%. La plupart des riziculteurs y sonf de pefifs propriétarree et même les pauvres

ont des titres fonciers les autorisant à exploiter le riz. Ainsi une augmentation dans le prix du

riz va gén:érer une augmentation des revenus pour la majorité des exploitants^'.

Le problème foncier malgache restera longtemps une contrainte structurelle.

Néanmoins les initiatives localisées d'attribution de titres sur les périmètres réhabilités et sur

les zones nouvellement développées est à encourager. ll serait par ailleurs nécessaire de

redonner un cadre juridique adéquat au métayage qui permette aux métayers de disposer

d'une assurance sur la durée. Une taxe foncière échelonnée (taux différencié d'imposition

par ha croissant en fonction de la surface totale en propriété) pounait aussi contribuer à

décourager une accumulation excessive de foncier irrigué. Ainsi les principales options de

politiques foncières sont les suivantes :

D Actualiser la législation foncière pour faciliter I'acquisition des terres et mettre en place

des structures d'accompagnement

tr Développer un système de bail pour les riziculteurs et revoir I'aspect juridique du

métayage

tr Renforcer les capacités du service des domaines pour clarifier la situation foncière et

faciliter I'acquisition de titres

o Mettre en place une taxe foncière visant à décourager le cumul de terres

4.5 SrnarllrE DES MARcHES ET poLtleuEs DE pRtx

Au delà du cumul de conditions favorables à une croissance endogène et
génératrices d'externalités comme le capital public (4.2) le capital humain et I'innovation
(4.3), le capital physique au niveau des producteurs (4.4) et des opérateurs de la filière

(chapitre 2.), une filière sera génératrice d'effets d'entraînements importants si elle combine,

selon Job, un développement par un marché domestique favorable assurant des débouchés

et si elle peut générer des effets moteurs par les emplois qu'elle offre et les revenus qu'elle

distribue. Ceci conduit à privilégier une politique de marché favorable, c'est à dire des prix

relativement stables et suffisamment stimulants pour relancer la production domestique sans

affecter le niveau de la demande domestique. Cette section analyse l'évolution récente du

marché rizicole et les options de politiques de prix.
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4.5.1 LleeRRLtsATtoN DES MARGHES AGRlcoLEs

Les sources de I'instabilité des marchés de produits agricoles sont I'objet

d'incessantes polémiques. L'instabilité des marchés agricoles était considérée avant la

libéralisation comme un mal transitoire, imputable aux distorsions et aux protections des

économies domestiques ainsi qu'aux chocs extérieurs, chocs impondérables que sont les

aléas météorologiques auxquels par nature I'agriculture est particulièrement exposée. Face

à cette analyse des causes de I'instabilité, un agrandissement géographique des marchés et

un démantèlement des barrières à l'échange possédaient la double vertu d'absorber en

moyenne les chocs subis par tes marchés nationaux protégés et de supprimer les chocs

politiques, I'une et I'autre induisant fort logiquement la réduction de I'instabilité des prix

(BALE, 1UTZ, 1979361. Or depuis 1g72, l'évolution des prix des denrées agricoles sur les

marchés mondiaux s'est caractérisée par une forte instabilité. En une décennie, les prix

céréaliers ont plus que triplé, sont redescendus en dessous de la moitié de leur pic, sont

quasiment revenus à ce niveau supérieur, puis, sous la pression des bonnes récoltes

américaines et de la faiblesse de la demande, sont redescendus à des niveaux jamais

attelnts. En prenant en compte l'inflation, les prix céréaliers de 1982 étaient à leur plus bas

niveau depuis 1g30. Les marchés céréaliers sont très compétitifs et les prix des marchés

compétitifs devraient refléter la rareté des produits. L'extrême volatilité des prix mondiaux

des céréales est donc troublante. Malgré des quantités de denrées alimentaires suffisantes

chaque année pour répondre aux besoins des poputations, les fortes variations de prix

révèlent des périodes d'importants surplus et de pénuries sur te marché international résiduel

des céréales. Les pays dépendant de ce marché pour leur consommation, même si c'est

pour une petite partie, trouvent que ces fortes fluctuations sont déstabilisantes et

représentent un danger pour leur sécurité alimentaire intérieure (TIMMER 1991370).

Les politiques de libéralisation sont généralement formulées pour laisser au jeu du

marché un rôle prédominant d'interface des échanges économiques et rendre l'économie

plus réactive. Elleb comprennent un ensemble de mesures : la privatisatlon ou la

suppression des organismes parapublics intervenant dans le commerce agricole, la

réduction des contrôles administratifs, la réduction des taxes à I'importation, à I'exportation,

l,élimination des barrières douanières, la suppression des contrôles à la commercialisation

des intrants et des produits, la suppression des subventions et des contrôles de prix. Les

36e BALE, M ET LIJTZ, E : The Effect of Trode fntervention on fnternotionol Price Instobility , American

,lournalof Agriculfure Economics, no61, p5l?-516, t979
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politiques de libéralisation agricole impliquant généralement une insertion internationale à

marche forcée et des mesures d'ajustement structurel interne peuvent apporter un mieux

dans des systèmes alimentaires aptes à tirer le meilleur parti de l'instauration du marché.

Elles peuvent également accélérer un processus négatif, si le milieu d'application est fragile

ou si sa capacité de réaction est amoindrie. L'offre alimentaire peut être plus diversifiée par

suite de I'abandon d'un système d'administration des prix ou de rationnement des denrées.

Une littérature abondante appuie I'idée qu'une fois prises en compte les

caractéristiques propres à chaque pays, la réduction des barrières à l'échange est un

stimulant de la croissance. Plus précisément, pour reprendre tes termes de Winters3Tl

(2000), il existe la croyance répandue (< widespread belief >>) et non la preuve, que

I'ouverture économique stimule la croissance, croyance portée avec force et conviction par la

récente contribution de Frankel et Romef" (999) sur le sujet, qui conclut ainsi qu'une

augmentation de 1 o/o du commerce par rapport au PIB amènerait à une augmentation de 1,5

à 2o/o du PIB par habitant. Néanmoins, selon Rodrikttt 12001), face à l'incertitude qui pèse

sur les résultats des analyses empiriques, il n'est pas raisonnable de conclure en la

nécessité absolue d'une libéralisation commerciale rapide. Si, à terme, I'ouverture

économique peut renforcer la croissance, ce n'est qu'en intégrant ce principe dans une

stratégie globale de développement, et non en en faisant le seul et unique élément constltutif

de cette politique.

Les débouchés de I'agriculture dépendent aussi du "degré d'unification" des marchés

agricoles au plan national. Dans les pays en développement, ces marchés sont le plus

souvent segmentés et isolés les uns des autres. Le manque d'infrastructures (moyens de

transport, communications, stockage, moyens de conservation), la rareté d'intermédiaires

opérant à une échelle plurirégionale ou nationale, le rôle des relations interpersonnelles

complexes entre le paysan et le commerçant (échanges de produit, crédit, services divers)

contribuent au fonctionnement de marchés isolés, étroits entraînant de fortes fluctuations de

prix et décourageant souvent la production pour le marché. Se forment ainsi des sortes

d'enclaves d'approvisionnement alimentaire constituées chacune d'un noyau urbain plus ou

moins étendu et de son arrière pays agricole, enclaves entre lesquelles les échanges sont

moins nombreux et moins bien organisés. Une mauvaise récolte dans une région productrice

szo 11P111,11ER, c P; ort. cit.
3tr WINTERS, L A : Trade, frade policy and poverfy : what are fhe links ? Discussion Poper n" ?38?, CEPR,
London, 2000
372 FRANKEL, J et ROMER D ; Does Trode Couse 6rowth ? American Economic ReviewSg:379-399,1999
373 RODRI K, D : The global governdnce of frade as if development really naffered, Document préporé pour
le PNUD, avril 2001
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est dpficilement compensée par d'autres régions de sorte que des zones déficitaires peuvent

côtoyer des zones excédentaires. Dans de telles conditions le marché intérieur reste plus

étroit que s'il était moins segmenté et I'impulsion à I'absorption de main d'æuvre moins

vigoureuse.

A Madagascar, la libéralisation a eu peu d'effet sur l'amélioration du niveau de

concurrence dans les zones rurales. Entre 1992 et 1997 on est passé de 45o/o à 51% des

ménages agricoles ayant un accès permanent à plusieurs commerçants pour vendre leurs

produits, laissant 27o/o des villages en monopole permanent d'un seul commerçant et 22o/o

en monopole occasionnel. L'accès des producteurs à un marché local reste une contrainte ;

selon les régions (lFpRl USAID g7"o), le déplacement représente de 1 à 5 heures de

marche avec des distances de 5-21 km (moyenne 10 km).

Les experts de la CFD ont pu écrire dans le document "Le riz et le problème vivrier

malgache,, , transmis au gouvemement début 1994 : < Durant ta demière décennie , la

tibératisation des prix et te désengagement de t'Etat ont été les principaux axes emprunfés

par ta potitique rizicote matgache . Les résuftats obtenus sonf pour le moins mitigés, dans la

mesure où les conditions d'une relance de ta riziculture n'ont pas éfé réellement mises en

place ... A Madagascar ta tibératisation des prix et te désengagement de I'Etat onf eu des

résuttats limités, dans la mesure où tes conditions d'une relance de la rizicufture n'ont pas

été réettementmises en place. La réponse de l'offre par rapport au prix a été décevante et il

apparaît que la politique de tibératisation et de prix n'esf pas suffisante pour un retour à une

croissance soutenue... L'offre esf donc considérée comme l'élément de faiblesse de

l,agricufture malgache > (RAZAFIMANDIMBY, 1998375). La politique des prix n'a pas été

suffisante pour un retour à une croissance soutenue ; son impact a été réduit par la structure

non concurrentielle de la commercialisation. L'enclavement des régions productrices limite

en effet le jeu de la concurence entre opérateurs. ll engendre des difficultés

d,approvisionnement en intrants ainsi que des coûts importants d'évacuation des produits'

Ainsi < les signaux de prix > atteignent difficilement les producteurs, empêchant une

réponse plus importante de I'offre. L'évolution des prix à la production du paddy entre 1980

et lggg montre une remarquable stabilité en francs constants, malgré leur hausse en franas

courants. Ainsi les producteurs de paddy n'ont pas bénéficié, êfl termes réels, de la

libéralisation.

324 rFpRr usArD ; L'accessibilité aux marchés et les prix agricoles, Cahier de lo Recherche sur les

Pof itigues Alimentoi res, t997
ttz p{TtrTrMANDrltrDy, L : arf. cit- page zrl



o - (\ co \f lo (o F,- æ o, o - (\l (Y) t lo (o L- q) o
o @ @ @ æ @ @ @ æ æ o) o, o, o, cD o) o, o, o) o)
o) o) o) o) o, o) cD o, o, o) o) o, o, o, o, o) o, o) o, o,
r r r F r F r F r - r r

Figure 33 : Evolution des prix réels au consommateur (Prc)et des prix réels au plroducteur (Prp)
Source : Instat-Minagri 376

Néanmoins I'impact de la libéralisation apparaît sensible sur les marges

commerciales brutes377 des opérateurs aval qui s'illustrent par une baisse tendancielle. Ainsi

en 1996-97 selon la taille des commerçants, la marge brute était de 10-160/o pour les

détaillants (|FPR|-USAID378, 1998), de 19o/o pour les collecteurs et de 14o/o pour les

grossistes. En 1999, il ressort de I'enquête FAO filière riz (voir tableau) des marges brutes

au niveau des collecteurs semi-grossistes de 13o/o, tandis que les détaillants sont descendus

à7,60/0 et les grossistes sont à près de 10% avec de fortes disparités régionales.

Tableau 61 :Comparaison des Maroes commerciales par agent et oar réoion (FAO UPDR. 1999)

% (Ventes-
Achats)/ventr

Collecteurs semi-
grossistes

Grossistes Détaillants

NORD
NORD.OUEST
CENTRE- OUEST
HAUTS PLATEAUX
EST
LAC ALAOTRA

25,30/o
9,6%
17,10/o
8,8%
8,ïVo
8,9%

10,6%
7,7o/o
14,50/o
12,10/o
6,30/o
8,10/o

6,40/o
4,50/o
6,70/o
6,10/o
5,20/o
16,70/o

Moyenne 13,1o/o 9,9% 7,60/o

376 So cqlculs ont été bosés sur l'indice des prix en milieu troditionnel, base l97l/7?.Source : Instot-
iÂinogri.
3n ùifférence(ventes - ochots) sur ventes
378 fFPRf USAID : Pelafion sociale des commerçants à lladagascar, enquête commerçanfs,
recherche sur les politigues olimentoires, juillet 98

Cohier de lo
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Gette compression de 20-25% des marges commerciales entre 1995 et 1999

illustre un début de renforcement de la concurrence sur les marchés.

L'évolution des prix de consommation du riz entre 1980 et 1999 montre < qu'au-delà

d'une hausse spectaculaire en francs courants, ces prix à la consommation font preuve

d'une remarquable stabilité en francs FMG constants. A contrario , elles montrent également

que les producteurs de paddy n'ont pas bénéficié, en termes réels , de la libéralisation ...

(HIRSCH, 200037s). L'importante hausse des prix relatifs du riz au consommateur ces

dernières années (9b-98), par rapport à l'évolution des prix réels au producteur des cultures

d'exportation a néanmoins incité les producteurs concernés à se tourner vers la culture de

paddy.

Néanmoins le problème d'écoulement des produits reste une contrainte en zone

encfavée. Si à la question "Avez-vous rencontré des problèmes pour vendre vos excédenfs

de production ?" une bonne partie des producteurs répondent négativement , oh compte

néanmoins 1g% des riziculteurs affectés. C'est vraiment le Centre Ouest avec 42o/o des

producteurs concernés qui constitue la principale région rencontrant des problèmes

d,écoulement de la production. Viennent ensuite le Nord Ouest avec 24o/o de producteurs

concernés et le Lac Alaotra avec 18% des producteurs. Parmi les exploitants qui rencontrent

des problèmes d,écoulement, on notera une majorité de 79o/o des d'exploitants signalant un

prix trop bas, l,absence d'acheteurs ou l'éloignement du marché étant moins souvent cité' ll

est évident que le niveau des prix est fortement tributaire du nombre d'acheteurs et de

l,éloignement du marché ; ces trois causes sont donc fortement reliées. L'absence d'acheteur

est fortement liée au degré d'inaccessibilité pour le Nord Ouest, le Centre Ouest et le Lac

Alaotra (75-1 00o/o des raisons citées). Néanmoins au niveau des producteurs rizicoles en

1ggg, la commercialisation du riz n'est pas perçue comme une contrainte majeure.

Zone Pis fliachete'ur Frix trop bas Marché troP éloigné Autres

Nord 100.00o/o
Nord Ouest 16,60% 59,40% 10,00% 14,00%

Centre Ouest 1.30% 82,600/o 2,700/o 13.400/o

Haut plateau 1.100/o 98,00% 10.90%

Est 6.20o/o 75.10o/o 12,500/o 6.20o/o

Lac Alaotra 2,40o/o 91,700/o 5,90%
-
Ensemble

Source : étude UPDR FAO 1999

azr P11P56H, R; qrt. cit.
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Elle n'apparaît classée parmi les trois principales contraintes que par 8% des

producteurs. Dans les régions d'autoconsommation comme le Nord et I'Est, la

commercialisation n'est pas une contrainte. Le Nord Ouest est la seule région où les

producteurs sont affectés par la contrainte de commercialisation avec 22,2o/o des exploitants

qui la placent parmi les trois premières contraintes.

<< A Madagascar, on s'esf donc anêté à un schéma ultra-libéral qui n'esf appliqué

nulle part et ne fonctionne que dans /es /ivres... La suppression de tout garde-fou rend

difficile â gérer une filière riz livrée à elle-même II conviendrait d'inciter l'Etat â

accompagner /es mécanismes du marché et non de s'effacer totalement devant des

concepts abstraits, dogmatiques, qui se révèlent, en définitive, peu opératoires...>. Entre

le < tout Etat > des années 70 et le < pilotage à vue > des années 80 et 90, il est temps de

trouver les modalités d'une intervention publique efficace (ROUBAUD, 19973E1). Sans se

substituer aux opérateurs, I'Etat doit faciliter le fonctionnement du marché. En outre, jusqu'en

2000, I'Etat avait continué à maintenir des conditions effectives de taxation sur les

importations de riz et sur les intrants, les équipements et le carburant générant une

protection négative de la fillère.

La situation de pénurie de riz à Madagascar qui impliquait des importations nettes de

riz, tient notamment à I'insuffisance des prix ruraux du riz pour solder Ies marchés sans

recours aux échanges extérieurs. La situation de déséquilibre provient ainsi de la rigidité à la

hausse des prix de marché imposée par une ouverture excessive du marché à des produits

irnportés bon marché. En termes de politique de prix sur le riz, il convient de comparer la

situation malgache avec celle d'un pays de référence.

On pourrait ainsi se pencher sur le cas du Vietnam qui peut être considéré comme

une situation de référence en termes de politique de prix. En effet, la communauté

paysanne vietnamienne est dominée par les petits agriculteurs, tandis que le pays dispose

d'une position clé sur le marché international comme exportateur de riz. L'objectif du

Vietnam a été d'assurer au producteur un prix de vente de 3040% plus élevé que le

prix de revient total (tous frais y compris main d'ceuvre familiale valorisé au prix de la rnain

d'æuvre agricole salariée). On remarque des grandes variations selon les années. En 1994

sur la plaine du Dong Nai et sur les sols basaltiques du Dong Nai le différentiel est de -5% et

38o 6.t chiffnes concernent les 18% d'exploitants ayant des problèmes d'écoulement
381 ROUBAUD, F; la quesfion rizicole à tlhadagascar: les résultafs d'une décennie de libéralisafion,
Economie de âÂodogoscor, ?evue n"2 , INSTAT, octobre 1997
htTp://www.univ-reunion.f r/t99 mirroirs/modog ctlcoplcitelsomco2.htm
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-19%; ailleurs il varie entre I et 59%. Sur 1995 ces différentiels de prix sont très positifs par

rapport au prix de revient de 59% à 153% . En 1996 vu les conditions de baisse des prix du

marché intemational, ces différentiels sont descendus autour de 7-640/o. On voit qu'il est

difficile d'appliquer une telle politique au vu des variations fortes des prix du marché

international et de l'important différentiel de performances économiques entre modèles

d'exploitation. Néanmoins en moyenne pluriannuelle, le Vietnam a su protéger les

revenus des riziculteurs. La politique de prix du riz appliquée au Vietnam dans le passé

fournit une expérience intéressante pour un pays comme Madagascar. Cette politique sous-

tend que I'amélioration de Ia productivité domestique réduisant les coÛts de production par

kg de riz va se traduire par une baisse graduelle des prix du marché, permettant une

restructuration et une consolidation graduelle des performances du secteur rizicole et une

sortie progressive de la filière pour les riziculteurs les moins performants.

Le tableau suivant fournit les coûts de production du paddy par kg en y incluant le

travail familial valorisé à son coût d'opportunité basé sur les salaires journaliers en cours à

Madagascar ainsi que les prix du paddy à la ferme'

382 y compris omortissement de | 'équipement

sar i11or"ine des coûts et prix por ryrième pondérés pon les volumes de production por système
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En 1999, la majorité des modèles d'exploitation (14 sur 18) disposent d'un différentiel
positif de 4o/o à 66% sur le prix de vente par rapport au prix de revient du paddy. Ainsi une

majorité de riziculteurs valorisent leur main d'æuvre familiale largement au dessus des prix

du marché du salariat agricole. On a néanmoins 2 modèles qui présentent des situations

déficitaires de 4o/o à -17o/o. Ceci signifie en fait que la main d'æuvre familiale qui y est

employée valorise son travail en dessous du niveau moyen de salaire des journaliers. Les

deux modèles de production ne comprennent qu'à peu près 12o/o des producteurs ; lls sont

localisés dans la région Est. La situation s'aggrave fortement avec l'évolution négative des
prix sur les années 2000 et 2001.

La situation de 1999 paraît comparable à celle du Vietnam en 1996 en termes de

soutien des prix avec 35o/o de marge moyenne entre coût de revient et prix. Le coût de
production moyen avec valorisation du travail familial, de 631 fmg/ kg de paddy peut être

utile pour définir le seuil de prix en dessous duquel la filière riz, en situation de crise, peut

contribuer à générer de la pauvreté. ll est à noter que cette valeur, coût moyen national de

production du paddy est différente du coût moyen du paddy qui est commercialisé. En effet

le paddy commercialisé provient davantage des zones où le coût de production est plus bas

(Lac Alaotra,...); ainsi le coût moyen du paddy commercialisé (Moyenne des coûts de
production par système pondérée par les volumes vendus) est de 550 fmg / kg et permet

une marge de 43o/o aux producteurs.

Ce tableau 63 montre combien la valorisation du travail est affectée par le prix du
paddy. Ceci nous conduit à analyser dans la figure suivante en fonction de différents prix du

marché simulés, quels pourcentages de riziculteurs travailleraient de façon viable. Cette

viabilité s'inscrit dans le sens d'un revenu par jour valorisé au moins au niveau des salaires
journaliers agricoles de la zone, ce qui s'apparente à l'équivalent un coût d'opportunité. En

se basant sur les données de coût de production du tableau précédent, il apparaît qu'avec

un prix moyen du paddy de FMG 600 comme en 2001, seulernent 46% des producteurs

sont économiquement viables. Avec un prix du paddy ramené à FMG 500/kg, seulement

17% de I'ensemble des riziculteurs seraient économiquement viables (avec un coût de
production par kg inférieur à FMG 500/kg), tandis que 83% produiraient du riz avec une

rétribution du travail inférieure au salaire journalier. A I'opposé avec un prix du paddy de

FMG 900, 82% des riziculteurs seraient en situation viable tandis qu'à 1000 fmg/kg, près de

90% s'en tirent correctement (Figure ci-après).
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Figure 34 : Part de riziculteurs viables et prix du oaddy à la ferme
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Ceci montre que le niveau du prix du paddy à la ferme est un facteur déterminant

jouant un effet de seuil entre producteurs marginalisés et producteurs rentables. C'est dans

la marge d'évolution du prix du paddy entre 600 et 900 Fmg que I'on passe d'une politique

de prix d'excluston des petits producteurs (40% de producteurs ( rentables >) à une politique

de véritable soutien des petits producteurs (plus de 80%).

Dans te cadre de la Iibéralisation dans les autres pays, la suppression d'organismes

publics de commercialisation sous-payant les produits achetés a souvent revalorisé le circuit

of1ciel des échanges. A I'opposé, la lutte contre le commerce parallèle au Mozambique, à la

fin des années 70, a entraîné une profonde pénurie. Les producteurs, qui n'ont eu d'autre

choix que de vendre au gouvernement, se sont repliés sur l'autosubsistance en abandonnant

les cultures marchandes. La dévaluation, dans ce cas, a redonné aux paysans I'envie de

produire pour le marché. Le commerce parallèle a pu, quand il n'était pas réprimé, assurer

un approvisionnement conséquent dans des pays ayant contingenté leurs importations

alimentaires avec une production nationale insuffisante, comme ce fut le cas du Nigeria pour

le riz et le blé dans les années 80. Les consommateurs peu solvables sont évidemment

marginalisés par ces circuits hautement spéculatifs. L'absence de développement de

marchés parallèles, comme en Tanzanie avant la libéralisation, n'a pas permis de diminuer

les risques de pénurie (COURADE, 19963s4). Au VietNam, I'introduction du marché en 1986

3e COURADE, G : Entre libérulisafion ef ajustement sfrucfurel : la sécurilé alinenfaire dans un éfau,

sécurité olimentoire: les enjeux, cshiers "Agricultures". vol. 5, numéro 4, p ?21'7 ,7-8, t996
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s'est traduite par une amélioration des disponibilités alimentaires. La politique du "Doi Moi",

en redonnant une plus grande autonomie aux paysans, les a poussés à s'investir dans la

production. Les échanges marchands ont favorisé une redistribution par trop rigide

auparavant. Face aux incertitudes d'un cadre économique, politique et fiscal en cours de

modification, chacun cherche ses marques en essayant de préserver les acquis (NGUYEN,

1996385).

Au Burkina Faso, dans le cadre de la libéralisation du commerce des éréales, la

suppression en 1996 du monopole d'importation du riz et du blé détenu par la Caisse

Générale de Péréquation (CGP) depuis 1985 s'est traduite par la constitution d'oligopoles

d'importateurs. Les grands commerçants, pour qui travaillent les petits et moyens grossistes

en période de soudure et lors des mauvaises années, sont les opérateurs clés du commerce

régional et des importations en provenance du marché mondial. lls ont une forte capacité de

contrôle et d'orientation du marché intérieur, surtout en années déficitaires. Pourtant la

libéralisation s'est traduite par une diversification des qualités de nz importé et des

fournisseurs, ainsi que par une modification des modalités d'approvisionnement, le système

des bateaux flottants devenant prépondérant par rapport aux relations directes avec un

exportateur. Mais contrairement à ce que I'on aurait pu prévoir, les importateurs ont

maintenu la déconnexion entre les prix internationaux et les prix intérieurs qui était pratiquée

par la CGP, entraînant une protection de fait des productions locales. Cependant, cette

situation pourrait être remise en cause avec I'entrée de nouveaux importateurs sur le

marché avec une baisse du prix du riz importé qui se substituerait partiellement aux céréales

locales, rnême en années de bonne production. Au niveau du blé, la libéralisation a permis la

mise en place de petites unités de transformation du blé (fin du monopole des Grands

Moulins du Burkina) et I'entrée en fonction d'importateurs de farine de blé. Comme pour le

riz, les importateurs de farine fonctionnent en oligopole, avec une certaine déconnexion

entre les prix internationaux et les prix pratiqués sur le marché intérieur (SOURISSEAU,

20o0386).

En Tanzanie, la libéralisation entre 1986 et 1990 accrocha Ia production de riz et de

mais aux conditions météorologiques. Les fortes fluctuations des quantités produites

augmentèrent le niveau d'insécurlté alimentaire des pauvres ruraux et urbains. Une nouvelle

géographie de la production vivrière se met en place, donnant plus d'intérêt à l'agriculture

385 NGUyÊN, D T, NGUyÊN TRON6, N T : Producfion agricole ef stratégies paysannes au Viêt Nan dans la
phase de mise en place du marché, Colloque de Chontilly, 1996
sae 5ggpISSEAU, J-M; Premier bilan de la libéralisafion du commerce des céréales au Burkina Faso,
IRAM-AEDES, novembre 2000
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urbaine et aux zones bien desservies par les transports. La libéralisation pose la question

cruciale de I'existence d'un système de transport concurrentiel et adéquat pour faire vivre les

marchés, tant en Afrique sub-saharienne que dans les autres pays en développement. La

réponse à I'insécurité économique a, par ailleurs, été recherchée par une diversification des

activités hors de I'agriculture, avec autant d'échecs que de succès (BRYCESON, HOWE

1995387).

Au Mali la libéralisation des marchés céréaliers a entraîné une baisse significative

des marges commerciales le long des principaux axes routiers de commercialisation grâce à

I'infrastructure routière disponible, à I'accès amélioré à I'information sur les prix et à une

concurrence plus forte des opérateurs. Ceci a induit une amélioration des prix pour les

producteurs ; néanmoins la volatilité des prix demeure une source de problème affectant les

opérateurs. Dans le secteur rizicole, à la fois les prix aux producteurs et les prix aux

consommateurs ont connu une forte tendance à la baisse depuis la libéralisation du marché

du riz qui a commencé à la fin des années 80. Malgré cette baisse des prix aux producteurs,

les gains de productivité assurés par I'augmentation forte des rendements leur ont permis

d'augmenter leurs revenus (DEMBELE , STMTZ , TEFFT, 2000388)'

Ainsi la réduction des marges bénéficiaires ainsi que la suppression de certaines

rentes de situation peuvent être faites aux bénéfices des producteurs agricoles. Néanmoins

une croissance forte de I'offre ou une ouverture à des céréales importées à bas prix peuvent

annihiler I'effet prix. Le rapport entre les prix des productions urbaines et rurales

constitue le pilier d'une croissance équitable. Le maintien de prix agricoles faibles

pour réduire les salaires urbains et augmenter I'excédent disponible pour

l,investissement peut fortement nuire à la majorité défavorisée qui vit en milieu rural

et tire de I'agriculture I'essentiel de ses moyens d'existellce. A I'opposé une

augmentation excessive des prix agricoles étouffera la croissance de la production

tout en freinant la consommation urbaine. L'élimination du "parti pris" urbain était un

objectif explicite des programmes d'ajustement structurel (PAS) avec le retrait de l'État de la

production et de la commercialisation.

sez gpy66SON, D F et HOWE J D; Un continent runol en tronsition, In: Ellis 5, ëd. L'Afrique mainfenanf-,

Poris: Kortholo, p?93-329, t995
raa pEtr1gÉUÉ, f.f N, TEFFT, J-F, STAATZ, J-M; tlftali infornation sysfem: fnnovafive evolufion in support

of a dynamic private sector, Food Security TT Cooperofive Agreement belween USAfD Globol Bureou,

Economic Growrh ond Agriculturol, 2000 
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Jaynese (1994) et Goetz3to (1993) ont montré que la possibilité de disposer d'une

nourriture en quantité suffisante à bon marché pour les ménages ruraux agissant comme

acheteurs, est un facteur déterminant pour les inciter à diversifier dans des cultures de

rente à forte valeur ajoutée. Néanmoins la forte dégradation des termes de l'échange sur la

plupart des cultures d'exportation (café, cacao...) sur la seconde partie de la décennie ont

conduit ces mêmes producteurs à revenir vers le vivrier.

La libéralisation des marchés n'a pas permis de promouvoir I'intensification des

productions vivrières qui constituent I'essentiel des tenes cultivées en Afrique, hormis pour le

Mali où I'Office du Niger a permis une substantielle intensification du riz générant des

augmentations de production, (COULIBALY, BA, CISSE 19963e1).

4.5.2Impncr PoTENTIEL D'UNE PoLITIQUE DE TÆGTION DU RIZ IMPORTE SUR
LES PRIX AU DETAIL ET A LA FERME

Lors de la révolution verte, les pays asiatiques ont appllqué la < théorie de la

protection dans le cadre des industries naissantes D sur leurs filières rizicoles. Développée

par Listse2 , cette théorie considère qu'en << protégeant l'industrie dans le premier temps de

son développement, Ltn pays permet à cette activité d'engranger des économies d'échelle et

de bénéficier de gains d'apprenfissage. ll en résulte une baisse du coût moyen par rapport à

celui des producteurs du reste du monde. Une fois que le cottt moyen est égal ou inférieur à

celui du reste du monde et donc que l'avantage comparatif du pays esf éfaôli, la raison d'être

de la protection disparaîf. Les cor?fs de la protection, notamment pour /es consommateurs,

doivent être à terme compensés par /es receftes, une fois l'avantage comparatif établi. >>

Ainsi selon Perroux et Byetnt, un pays souhaitant se développer dans une production

particullère va mettre en place des barrières tarifaires propres à rendre les productions

étrangères de ce bien moins compétitives afin d'engendrer un accroissement de la

production nationale au détriment des importations (phénomène de substitution). Cet

accroissement de la demande adressée aux entreprises nationales permet à celles-ci

38e JAYNE, T 5 : Do High Food filarketing Costs Consfrain Cash Crop Production ? Evidence from Zimbabwe,
Agricufture, Economic development ond culturol chonge 4t,1994
tto 6gEV, 5 ; fnturlinked fularkets and the Cash Crop-food Crop Debate in Land Abundanf Tropical

, Economic development and culturol chonge 41, 1993
3er COULI BALY, A, gA,5 et CI55E I ; Etude sur les filières agro-alimenfaires au sahel : Cas du llali,juillet
1996
3ez LIST, F; Systène Nafional d'Economie Politique, 1851.
3e3 PERROUX, F et ByE, Â (1905-1968) : Échanges extérieurs, monnaie et croissance -

Économigues fnternotionoles No 15. Publicqtions de I'I.S.E.A., Mors L969
Relotions
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d'accroître leur volume de production ce qui les fait bénéficier d'économies d'échelle. La

diminution progressive des droits de douane accompagne alors les gains de productivité

réalisés par les entreprises nationales qui vont peu à peu être en mesure d'exporter une

partie de leur production en direction des autres pays. On se positionne dans une politique

néoprotectionniste qui selon P. Krugmanse4 s'observe lorsqu'un pays créée des avantages

comparatifs pour ses firmes par des interventions étatiques : subventions à I'exportation et /

ou protection vis à vis des importations. S'appliquant plus ou moins longtemps, sur tel ou tel

secteur, c'est une potitique pragmatique qui n'est pas hostile au libre-échange. Ce même

principe de politique peut s'appliquer à la filière riz malgache.

cette attitude de l'État vis-à-vis de l'industrie naissante n'est pas sans analogie avec

celle du riziculteur qui soigne d'abord la semence dans les pépinières afin d'assurer un bon

départ au plant de riz qui sera plus tard repiqué en pleine terre. Ainsi, l'État est-il présent à

chacune des étapes de I'industrialisation, afin d'aider les entreprises à les franchir (JUDET'

20oo3e5).

Un modèle de simulation construit à partir de I'accumulation des coûts, des taxes

et des marges commerciales appliquées par les opérateurs entre le port de Tamatave (point

d,entrée principal du riz importé) et tes ventes au détail sur les marchés de Antananarivo,

permet de traduire les effets des taxes à I'importation sur le prix du riz sur les marchés de

détail. par ailleurs en partant des prix au détail de Antananarivo, le modèle remonte

jusqu,au p1x à la ferme par soustraction des coÛts de transport, des charges

opérationnelles et des marges. Ce modèle traduit ainsi la très forte subsidiarité entre riz local

et riz importé qui accentue le rôle du riz importé et de son prix réel à I'importation comme

déterminant des prix du riz local. Le modèle permet ainsi de simuler I'effet des taxes à

l,importation sur le prix du riz local à la fois sur les marchés et à la ferme (voir tableau ci-

dessous) en 1ggg, en 2000 et en 200L Pour 2001, il foumit deux scénarios : un scénario

virtuel avec 100% d'application des taxes à I'importation et de la TVA et un scénario réaliste

avec seulement 50% des importations taxées'

En 19gg avec une taxe à I'importation de 5% et 0% de TVA, on a un prix du riz à

Antananarivo de FMG 21Bg et un équivalent de prix moyen à la ferme estimé à 885 Fmg,

soit une fourchette de FMG 830-g8o3s . Selon la figure 34, plus de 80% des producteurs ont

3e4 KRUOMAN, P : Economie internafionale,De Boek,Bruxelles, L99?
3e5 JUDET, p : Etat ef Développemenf, une réflexion en pleine évolution, Grenoble, 2000

3e6 ;" dtfferenfiel decoût de tronsport enrre zones conduit à des diffréences importontes selon les zones
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un coût de production inférieur à ce prix qui reste donc relativement favorable, malgré le

niveau très bas des taxes à l'importation, essentiellement grâce au prix relativement élevé du

riz sur le marché international.

Bien que les prix mondiaux aient considérablement baissé en 2000, le prix moyen du

paddy à la ferme a en fait légèrement augmenté, passant de FMG 968 /KG (voir tableau 63)

à FMG 975lkg suite à I'augmentation des taxes à I'importation passées à 15o/o et à

I'introduction de Ia TVA à 20o/o. A ce prix à la ferme de FMG 975/kg, près de 90% des

producteurs de riz produisent de façon rentable à un coût de production inférieur au prix. En

2001, les prix du marché mondial ont continué à baisser. Avec des taxes à I'importation et

une TVA inchangées, ceci aurait du conduire à un prix à la ferme de I'ordre de FMG 81S/kg

en cas d'application effective des taxes. A ce prix, 75% des producteurs seraient restés

compétitifs. Néanmoins I'information issue des opérateurs indique que I'application des

taxes s'est réalisée au maximum sur la moltié des volumes importés, voire probablement

moins. Sur I'hypothèse de 50% d'application des taxes, on obtient un prix à la ferme du

paddy de FMG 687/kg. Or il n'y a que 49% de riziculteurs qui peuvent produire de façon

rentable à un tel prix, expliquant ainsi les signaux de détresse provenant des zones rurales

concernant les prix du riz en fin 2001.

Basé sur le marché mondial en janvier 2002,le modèle indique les prix suivants au

détail et à la ferme en simulant un niveau de taxes à I'importation simulé respectivement à

20o/o, 25o/o, puis 30% (taxe à I'importation + droits de douane) :

o avec 30o/o de taxe à I'importation et 20o/o de TVA, le prix du paddy s'établirait

autour de FMG1,000-1 ,050/kg, le prix du riz au détail serait de FMG2,334/kg à

Antananarivo. 95% des producteurs seraient compétitifs.

Er avec 25o/o de taxes et 20o/o de TVA, le prix du paddy s'établirait autour de

FMG950-1000/kg à la ferme ; le prix du riz au détail serait de FMG2,258lkg.

Plus de 87% des producteurs seraient compétitifs.

B Avec 20% de taxe à I'importation et 20o/o de TVA, le prix du paddy s'établirait

autour de FMG 900-950/kg ; le prix du riz au détail serait de FMG2182lkg.

Près de 82o/o des producteurs seraient compétitifs.
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Tableau 65 : Effets des taxes à I'importation sur le prix du paddy à la ferme

Cette simulation montre qu'une augmentation des taxes à I'importation dans les taux

employés n,aurait pas un effet excessif sur les prix du riz au détail. Elle montre aussi qu'une

politique d'appui à la filière riz se doit de maintenir un prix domestique au delà de la

fourchette sensible de 650-900 Fmg pour assurer un fort effet de distribution des revenus en

milieu agricole.

Le dé1 est donc de gérer une taxe sur le riz importé qui maintient le prix du paddy à

la ferme au delà de cette fourchette de 650-900 fmg, demandant avant tout une application

systématique des politiques de taxation douanière et un suivi régulier des prix du marché
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mondial afin de pouvoir ajuster les taxes d'importation en cas de baisse significative des prix

mondiaux afin d'éviter des changements abrupts de prix sur les marchés locaux. Ce besoin

de flexibilité devra être pris en compte dans I'ajustement des engagements de Madagascar

auprès de I'OMC

Au delà des analyses précédentes, il s'agit d'évaluer I'effet d'un meilleur prix du riz

sur les revenus monétaires et le pouvoir d'achat des ménages. Le niveau relatif des prix des

biens fabriqués en ville versus celui des produits provenant des zones rurales est un facteur

important déterminant à quel degré les différents groupes de population bénéficient de la

croissance économique, Maintenir les prix des produits agricoles au plus bas pour pouvoir

éviter d'accroître les salaires urbains et disposer ainsi d'un surplus pour I'investissement a

un effet négatif sur la majorité des ménages pauvres qui vivent en milieu rural avec des

revenus qui dépendent de I'agriculture. Au contraire, augmenter excessivement les prix des

produits agricoles affecterait les ménages urbalns en réduisant leur pouvoir d'achat, ce qui

pourrait réduire la consommation de produits agricoles. Etant donné que la production de riz

ne couvre pas la demande domestique, les importations de riz jouent un rôle clé de

régulateur pour couvrir la demande urbaine ainsi que les besoins dans les zones déficitaires.

La question résiduelle se situe au niveau du prix à appliquer auriz importé. Une politique qui

ciblerait des prix agricoles bas pour réduire la pauvreté urbaine pourrait en fait contribuer à

augmenter la demande domestique tout en décourageant I'offre locale. Ainsi, bien que le

manque d'offre domestique puisse avoir des causes structurelles, I'intégration du marché

national dans le marché international à un niveau de prix qui condamne le processus

d'intégration des marchés locaux et régionaux dans le marché national, peut annihiler toute

dynamique d'intensification des producteurs à cause d'une baisse des prix à la production.

Etant donné que tous les producteurs ne sont pas autosuffisants en matière de riz,

une augmentation des prix du riz ne bénéficiera pas nécessairement à tous les ménages

ruraux. En fait, au vu de la structure de production, commercialisation et consommation des

ménages riziculteurs, il est estimé que toute augmentation du prix du riz actuel augmenterait

fe pouvoir d'achat de 55o/o des ménages riziculteurs, tandis que 45% verront leur pouvoir

d'achat baisser. Avec une augmentation de 15o/o du prix actuel du riz fianvier 2002), le

revenu agrégé des ménages producteurs augmenterait de 2,8o/o. Néanmoins ces premiers

résultats de simulation ne prennent pas en compte les effets indirects de I'augmentation du

prix du riz.
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Les incitations en termes de prix jouent un rôle significatif dans l'évolution de la

production. Certains tests économétriques 3e7 montrent que les prix courants de I'année en

cours ont une liaison positive avec le niveau de production de la campagne suivante. La

structure des prix influence les producteurs en matière de choix (repiquer du riz ou opter

pour une autre culture, intensifier pendant la campagne culturale ou pas...).

De façon générale, les opérateurs manquent d'information sur les prix des marchés

agricoles. Ce type d'information conditionne I'ensemble de la dynamique des activités

commerciales du secteur privé et des opérateurs des filières agricoles ; sa diffusion élargie

(radio rurale, journaux) peut optimiser les conditions de marché concurentiel au profit des

producteurs. Au contraire I'absence actuelle d'information sur les marchés pourrait donner

libre cours au développement d'une opacité forte sur les marchés qui place quelques macro

opérateurs mieux organisés dans une situation de privilège par un fort différentiel d'accès à

t'information tout en réduisant au minimum les capacités de négociation des producteurs. En

outre cette information est indispensable pour conduire et suivre une politique agricole (suivi

des effets), pour identifier et évaluer les initiatives et investissements en matière de

développement (information stratégique demandée par les bailleurs et bureaux d'étude) et

pour orienter I'activité commerciale.

Dans un scénario d' augmentation des prix agricoles, Ravalliontnu (1989) montre que

les ménages pauvres sont perdants sur le court terme, mais pas sur le long terme' Ceci

semble s,expliquer par le fait que I'augmentation des prix stimule une augmentation de la

demande de travail générée par une croissance de la production agricole sur le long terme'

ll y a une liaison significative entre la politique de prix du riz et le marché du travail' Toute

augmentation de prix du riz améliore la valeur marginale du travail employé en riziculture'

Ceci profite d'abord aux producteurs par de meilleurs profits, mais l'effet se transmet

rapidement sur le marché du travail des journaliers, dont le niveau de salaire est très

souvent exprimé en équivalent riz. L'augmentation des prix qui pousse les producteurs à

employer plus de travail pour planter davantage de surface ou intensifie,r engendre une

croissance de la demande de travail. Dans les régions où le riz mobilise une part importante

de la population salariée, I'effet prix se traduit par une augmentation significative des salaires

journaliers en milieu rural. Enfin une telle augmentation des revenus des producteurs et des

journaliers issus d'une augmentation du prix du rizcrêée un surplus financier en zone rurale,

qui est soit dépensé en consommation de produits alimentaires et non alimentaires, soit

épargné ou investi. Ces dépenses et investissements additionnels contribuent indirectement

ttz ptr7tr7rMANDrMDY, L ; op. cit.
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à la croissance de la demande des autres produits et services locaux (aliments, artisanat,

outils, construction, services, transport) générant un effet multiplicateur.

Aussi une simulation plus réaliste devrait inclure aussi I'effet de I'augmentation du

prix du riz sur (i) le prix des autres cultures alimentaires (élasticité de 0,33, 5o/o de

croissance), (ii) sur les salaires agricoles souvent exprimés en équivalent-volume de riz

(élasticité au prix du riz 0,8 soit 12o/o de croissance) et (iii) sur le développement des

activités de services en milieu rural. Une telle simulation élargie aux effets indirects conclut

que 71% des riziculteurs vont augmenter leur revenu de 5,4o/o et leur pouvoir d'achat de

3.2o/o tandis que 29o/o ne vont augmenter Ieur revenu que de 4,3o/o tout en perdant 1,7o/o de

pouvoir d'achat. Globalement les revenus ruraux vont augmenter de 5,2o/o (tableau suivant).

Tableau 66 : Etfets d'une auomentation du prix du riz sur le pouyoir d'achat des ménaqes riziculteurs

Néanmoins les 1,2 millions de ménages qui devraient bénéficier de I'augmentation de

prix, gagnent un revenu total par ménage de FMG 3.45 million contre seulement FMG 1.21

million de revenu pour les autres ménages. Comme 80% de tous les riziculteurs sont en

dessous du seuil de pauvreté et en supposant que tous les ménages au-dessus du seuil de

pauvreté vont bénéficier de I'augmentation de prix, on peut en déduire que 63% des

ménages riziculteurs pauvres vont profiter d'une telle augmentation des prix. En

analysant les effets de I'augmentation de prix par modèle d'exploitation, il ressort que 14

modèles d'exploitation bénéficient d'une augmentation du pouvoir d'achat de 0,2o/o à 9,9%

particulièrement dans le Lac Alaotra, le Centre Ouest, le Nord Ouest et les Hauts Plateaux. ll

n'y a que 4 modèles d'exploitation subissant une perte de pouvoir d'achat variant de -0,9% à
-3,6%. Ces exploitations sont localisées dans I'Est et le Nord et sont particulièrement

dépendantes du riz en tavy ou riz sur brûlis ; ce sont donc les exploitations les plus

engagées dans une riziculture à fort coût environnemental .

ll apparaît ainsi qu'une telle politique de prix présente un impact global très

significatif en termes de réduction de la pauvreté en permettant une croissance

réduction du oouvoir d'achat

3es RAVALLION, M: fs undernutrifion responsive to changes in fncome, World Bonk, WoshingtonYC,9E|,A



globale du pouvoir d'achat des ménages agricoles de près de 3% tout en assurant une

augmentation de revenu de plus de 57o. En outre une telle augmentation de revenu

devralt contribuer à favoriser I'investissement agricole lndispensable pour augmenter

la produc'tivlté.
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CONCLUSIQN I}É' QUATRIEME CHAFITRh
Ce chapitre fait ressortir la proximité entre I'approche néostructuraliste et les principes

acquis dans le développement en cours de stratégies nationales de réduction de la

pauvreté ; il confirme le rôle de I'Etat dans le processus de développement, I'importance des

services et investissements publics et la pertinence d'une croissance générée par la

demande domestique. ll conduit à des principes d'actions pour une stratégie de croissance

s'appuyant sur le secteur rizicole à Madagasær :

. Dans le cadre de la dynamique villes-campagne, le développement des capitales

régionales et des villes secondaires est déterminant. L'intégration verticale de

I'agriculture avec les industries de transformation et I'industrie locale est à

encourager par une politique de soutien au développement de pôles agro-industriels

à proximité des régions de production.

. L'investissement en aménagement et réhabilitation de périmètres s'inscrit comme

une composante principale de tout scénario de croissance de la productlon rizicole.

. Le développement et la remise en état de I'infrastructure routière sont prioritaires

pour pouvoir relever sensiblement les niveaux de la compétitivité et de la productivité

agricole tout en améliorant les conditions de commercialisation des producteurs et la

dynamique villes-campagne (activités extra-agricoles).

o Le niveau du prix du paddy à la ferme est un facteur déterminant jouant un effet de

seuil entre producteurs marginalisés et producteurs rentables. Une politique d'appui à

la filière riz se doit de maintenir par des taxes à I'exportation un prix domestique au

delà de la fourchette sensible de 650-900 Fmg pour assurer un fort effet de

distribution des revenus en milieu agricole.

. L'exonération de taxes à I'importation et de TVA sur les intrants et équipements

agricoles décidée par le Gouvernement et appliquée depuis juillet 2000, est

primordiale dans une stratégie d'intensification

o L'accès au crédit reste un chantier en cours. Le besoin immédiat de crédit hors de

toute stratégie d'intensification est trois fois supérieur à I'offre actuelle. Tripler I'offre

sans accroître la pression sur les familles comme source d'emprunt, demande à

multiplier par 7 l'offre actuelle de crédit des banques et systèmes de financement

décentralisés, soit une croissance du crédit de près de 50% par an sur 5 ans. La

principale contrainte est I'absence de garantie de crédit liée à I'absence de titres de

propriété.

o Le problème foncier malgache demandera une approche itérative par petits pas,

privilégiant : (i) Ies initiatives localisés d'attribution de titres sur les périmètres

nouvellement réhabilités, (ii) les mesures législatives qui adaptent la législation à la
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situation réelle notamment pour le métayage (iii) une taxation adéquate de la

propriété foncière.

Sur ces bases, ce chapitre nous fournit les principales clés d'une politique de relance de

la filière rizicole. ll s'agit maintenant d'orchestrer ces options de politique dans le cadre d'une

politique sectorielle appropriée. A partir d'une analyse comparative des politiques menées

sur les filières rizicoles de plusieurs pays asiatiques et africains, le chapitre suivant permettra

de consolider cette politique sectorielle puis de développer et projeter des scénarios de

croissance et d'analyser leur impact.

Page 289



Cnnprne V luplcr DEs poLrneuEs sEcToRrELLEs
SUR LA PAUVRETE : AMIIYSE
COMPARATIVE ET SCENARIOS
PROSPECTIFS

En première section, ce chapitre présente une analyse de l'évolution des politiques

de développement ciblant les filières rizicoles de sept pays asiatiques et africains

(ThaÏlande, Indonésie, Bangladesh, Vietnam, Mali, Guinée Conakry) qui permet de

capitaliser I'expérience de politique sectorielle acquise par ces pays et d'en tirer des

recommandations applicables au æs de Madagascar. Cette section met en perspective

différentes politiques de développement et stratégies de croissance possibles avec leur

impact sur les performances de la filière (croissance de la productivité...) et sur I'ensemble

du secteur rural, leur coût et leurs effets indirects (exode rural, environnement...). Elle

compare ensuite les dynamiques de croissance et de réduction de Ia pauvreté de ces pays

avec celle de Madagascar. Ceci permet de repositionner le rôle actuel et futur d'une filière

vivrière dominante dans une dynamique de développement et de réduction de la pauvreté

rurale.

La section 2 (5.2) commence par une analyse critique de la politique actuelle du

gouvernement malgache, plus particulièrement de sa stratégie de réduction de la pauvreté

dans son contexte et dans ses spécificités concernant le monde rural. Puis en 5.2.2, cette

section reprend les dynamiques actuelles de croissance démographique et macro-

économique de Madagascar et les analyse en termes de prospective à I'horizon 2015, en

utilisant un modèle dual secteur primaire/ industrie- services s'inspirant du modèle de

Malassis. Ce modèle fournit les perspectives globales d'évolution requises pour le secteur

primaire. Sur ces bases la section 3 (5.3) fournit des scénarios prospectifs de croissance de

la filière riz avec une évaluation des besoins physiques en investissements en intrants et une

analyse d' impact économique. Ces scénarios traduisent en termes opérationnels la stratégie

de croissance de la filière de manière à évaluer son degré de faisabilité.
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5.1 AHALYSE coMPARATIVE DEs PoLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

RURAL DES PAYS ASIATIQUES ET AFRICAINS A DOMINANTE RIZICOLE

5.1.1 POLITIQUES PUBLIQUES ET EVOLUTION HISTORIQUE DES FILIERES

RrztcoLEs AstATtQUEs ET AFRIcAINES (1 960'2000)

n) ExeenleruCe VIETTAMIENNE DE DEVELqPPEMENI Fr REICULTURE

Une étude réalisée par le groupe de travail sur la pauvreté considère que les

réformes ont été le principal moteur de réduction de la pauvreté, principalement les

réformes agraires que le Vietnam a lancées au milieu des années 80 ; elles ont offert à

ta population de larges possibilités d'amélioration de leurs conditions et de leurs moyens

d'existence (BANOUE MONDIALE 2OO1). Alors que la proportion de paysans sans terre

correspond à près de 20% de la population rurale dans les autres pays asiatiques, elle n'est

que de 2o/o âu Vietnam

Avec près de b,B% de croissance annuelle de la production rizicole entre 1990 et

1ggg, le vietnam fait office de locomotive et prend un poids stratégique sur le marché

mondial. Néanmoins les différences entre régions sont très fortes comme à Madagascar' Au

Vietnam, le revenu du travail familial sur le riz varie fortement selon les régions en valeur

absolue de 79 à 3SS USD/ha de riz / saison en 1994, puis entre 148 et 335 US$ / saison en

1996 en termes de valorisation du travail familial. De même à Madagascar, le revenu du

travail par ha varie sur un ratio de 1 à 11 (de us$213ee à us$ 247 lha par saison) selon les

régions et les systèmes de culture.

ces différentiels rendent les systèmes les moins performants beaucoup plus

sensibles à toute modification des rapports de prix liée notamment à I'instabilité du prix du riz

sur le marché mondial. Ceci entraîne des effets sur la distribution des revenus agricoles et

justifie le besoin d,analyser et suivre la situation par région. Au Vietnam, I'homme-jour de

travail familial est valorisé dans la riziculture selon les régions entre US$ 1,8 et 6,4 par jour

soit de z,S à 6 fois l'équivalent du salaire agricole de base (US$ 1,4- 2,2 / jour). Ce salaire

agricole vietnamien connaît une hausse annuelle régulière de l'ordre 10o/o depuis plusieurs

années. Cette dynamique de salaire très proactive en termes de réduction de la pauvreté

s,explique à la fois par une certaine rareté du travail agricole (effet de transfert de main

d,oeuvre vers l,industrie et les villes) et une évolution rapide de la productivité du travail dans

la riziculture. On note ainsi un salaire agricole de base deux fois et demi plus bas à

3ee 1ou" de chonge employé 6500 fmg / U5$
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Madagascar suite au maintien de systèmes de production très peu performants dont la

productivité marginale tire le salaire vers le bas.

Le potentiel de croissance développé par la libéralisation des marchés agricoles

n'aurait pas pu assurer le niveau actuel de croissance si d'autres conditions matérielles et

institutionnelles n'avaient accompagné le processus de développement. Dans le cas de la

fifière riz au Vietnam, ces conditions d'accompagnement sont I'existence de systèmes

d'irrigation et de vulgarisation assez performants. . .. Le gouvernement vietnamien a

effectivement investi lourdement dans I'infrastructure irriguée, la construction et la

réhabilitation même avant que les réformes de libéralisation n'aient été appliquées.

L'existence d'une force de travail bien éduquée, avec un niveau

d'alphabétisation nettement plus élevé que la plupart des autres pays dont le niveau

de développement est comparable, a certainement contribué au succès de la

dissémination de techniques agricoles (MINOT, GOLETTI, 2000ooo). En effet le Vietnam

présente un taux d'analphabétisme des adultes (+ de 15 ans) très bas de 5% chez les

hommes et 8% chez les femmes en 1998 (BANQUE MONDIALE 2001). Le succès de la

dissémination technologique est ainsi en partie lié au niveau élevé d'éducation de la force de

travail.

Agissant comme facteurs moteurs d'une croissance qui se maintient, on

remarque :

tr d'abord I'effort de redistribution foncière des années 80 qui contribua à réduire le

degré d'inégalité,

tr I'investissement massif en éducation (100% d'inscription dans le primaire en 1997,

55% dans le secondaire),

o I'ouverture forte de l'économie sur I'exportation (degré d'extraversionæl de

f'économie du Vietnam de 93% contre 360/o pour Madagascar).

tr et I'investissement massif soutenu par le secteur public (lnvestissement intérieur brut

équivalent à 29o/o du PIB en 1999 contre 12o/o à Madagascar) notamment en

i nfrastructures (routesao2, inigation ).

On notera qu'au Vietnam (GLEWWE et al 2000aot;, les gains en termes de réduction

de la pauvreté ont été très significatifs sur la période allant de 1992-93 à 1997-98. L'enquête

4æ MrNor, N et 6oLETTr, F ; ort. cit.
aor Voleur ogrégéedes irnportotions et des exportations / PIB
N? 25,1"h des roufes revétues en L997 contre L!,6% à Modagoscor
OO'6LEWWE, P,6RA6NOLATT, M et ZAMAN, H : arf. cif.
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ménage réalisée sur deux années différentes a permis d'analyser l'évolution les ménages

par rapport au seuil de pauvreté, leur degré de stabilité. Le pourcentage de ménages en

dessous du seuil de pauvreté est ainsi passé de 56% à 34o/o entre 1993 et 1997. 39% des

ménages non pauvres en 1993 sont restés au dessus du seuil en 1997, 5o/o de ménages non

pauvres sont passés en dessous du seuil ; 29o/o de ménages pauvres sont restés en

dessous du seuil de pauvreté et enfin 27o/o de ménages pauvres ont émergé au dessus de

seuil. Glewwe a développé une analyse de la probabilité d'émergence des ménages au

dessus du seuil de pauvreté selon les caractéristiques des ménages. Ainsi il apparaît qu'un

différentiel d'une tonne de riz dans le rendement par ha conduit à une augmentation de 17o/o

de la probabilité relative d'émergence de la pauvreté. Une année supplémentaire d'éducation

scolaire s'associe avec une augmentation de 23o/o des probabilités d'émergence de la

pauvreté. Les ménages dont le chef de ménage travaille dans les activités extra-agricoles,

disposent d'une probabilité d'émergence de la pauvreté de 620/o supérieure à celle des

ménages à dominante agricole. Les ménages menés par des personnes sans travail ont une

probabilité d'émergence de 32o/o inférieure aux ménages agricoles. Ceci semble confirmer

le potentiel de réduction de la pauvreté des facteurs niveau d'éducation, I'amélioration de la

productivité de la riziculture et développement d'activités extra-agricoles sur cette période au

Vietnam.

Au-delà de ces résultats exemplaires, la stratégie de développement rural du Vietnam

est néanmoins soumise à des critiques (COHEN 2oo1) pour avoir négligé les besoins de

crédit rural et pour avoir maintenu un contrôle excessif sur les structures coopératives' Les

besoins en crédit des 1OB0O coopératives existantes sernblent largement dépasser les

capacités de la Banque du Vietnam pour l'Agriculture. L'accès des ménages dans les

campagnes à la micro- finance

développement rural.

est à mettre en priorité en matière de politique de

e) PournUE DE DEVELOPPEMENT Ft FILIERE RIZ EN THnÏuH0r

En Thailande, le secteur agricole correspond à 13o/o du PlB. Sur le secteur agricole,

fa valeur ajoutée y est passée de US$ 634 par travailleur en 1979-81 à US$ 9321 travailleur

en 1996-9g (soit S fois la productivité par travailleur agricole à Madagascar estimée à US$

1g6) ; ceci conespond à un trend de croissance continue de la productivité du travail agricole

sur près de 20 ans de 2,3o/o Par an.

En Thailande, la tendance en productivité du travail rizicole mesurée en tonnes de riz

par travailleur traduit une croissance avec un passage de 1,4 tonnes/travailleur à 1,8 tonnes
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/ travailleur entre 1971 et 1991. La productivité du travail rizicole s'est ainsi accrue de 1,6%

par an entre 71 et 91 en Thailande. Selon lsvilanon6"aoa et Poapongsakorn*u (1995), entre

71 et 79, les principales sources de croissance de la productivité du travail étaient la

croissance des surfaces cultivées soutenue par I'effort tha'ilandais de mécanisation et

le développement des surfaces en irrigué. Ensuite ces facteurs ont été remplacés par

I'investissement sur la recherche rizicole et le développement de I'infrastructure

routière qui devinrent les principaux facteurs de la croissance de la productivité du travail

dans les années 80.

En Thaïlande, près de 82o/o de la force de travail était dans I'agriculture dans les

années 60. Aussi I'expansion des terres n'était pas limitée par la disponibilité en main

d'æuvre. Mais les migrations vers les villes ont entraîné un rapide déclin de la force de

travaif dans le secteur agricole réduite à72% en71-75 puis à 61o/o êt186-91. Les travailleurs

impf iqués dans la riziculture sont ainsi passés de 51Vo à 37o/o de la population active sur la

même période. Le riz ne représentait plus en 1986-91 que 61o/odu total de travail agricole.

Les riziculteurs répondirent au déficit de travailleurs en mécanisant les activités

(SIAIMALLA, 1987406; RIJK, 1989407). En fait la mécanisation commença au début des

années 60, dans les zones avec les plus grandes exploitations permettant I'usage du

tracteur dans la préparation du sol WATTANUTCHARIA 1983408).

Depuis 1969, la Thaïlande a commencé à produire des motoculteurs à large échelle.

En 1977,23000 tracteurs et 151 000 motoculteurs étaient en utilisation. Entre 1977 et 1991,

le nombre de tracteurs a triplé tandis que les motoculteurs employés ont été multipliés par

cinq et le nombre de batteuses est passé de 5000 à 45000. Ce phénomène d'investissement

en tracteurs a été largement soutenu par la politique nationale de promotion du crédit

agricole qui s'est traduit par une offre de crédit agricole multipliée par 20 entre 1975 et 1984

(voir 4.4.1). Depuis 1990, la prestation de service en moissonneuse s'est développée. Dans

certaines régions, I'emploi d'animaux dans la préparation des sols a pratiquement disparu.

Néanmoins le repiquage et la récolte demeurent essentiellement manuels. Pour réduire le

travail de repiquage, les riziculteurs ont récemment commencé à développer le semis direct.

g ISVILANONDA, S ; Ort. Cit.
405 ISVTLANONDA, 5 et POAPONGSAKORN, N ; Ærbe Supply and Demand in Thailand: The Fufure Outlook,
Januory 1995
€6 SIAMWALLA, A : Thailand's future: whaf are the quesfions ? Thailond development
Reseorch fnstiîute, Bongkok, t987
+07 RIJK, A G , mechanization policy and sfrategy : the case sfudy of Thailand, Tokyo, Jopon,
Asion Productivity Orgonizotion, t989
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La mécanisation a ainsi contribué a accroître la productivité du travail et sa

rémunération tout en répondant à la contrainte de déficit en main d'æuvre. On notera que le

niveau très bas d'analphabétisme des adultes (3% des hommes et7% des femmes en 1998)

a fortement contribué à cet effort de modernisation agricole.

En Thailande, la tendance en productivité du travail mesurée en tonnes de riz par

travailleur traduit une croissance avec un passage de 1,4 tonnes/travailleur à 1 ,8 tonnes /

travailleur entre 1gT1et 1991. La productivité du travail rizicole s' y est ainsi accrue de 1,6%

par an entre 71 et g1. On note cependant une forte variabilité selon les régions avec 0,8-

1,4T sur les régions Nord Est et Sud et 2,64,0 tonnes sur le Centre et les bas fonds du

Nord.

On notera que Madagascar en 1999 avec 0,5 à 2,7 tonnes de riz par travailleur

(équivalent 1S0 hommes-jour/an) présente des productivités très comparables à celles de la

Thailande au début des années 70 (71-75) où les moyennes régionales variaient entre 0,8

et 3,3 tonnes de riz par travailleur.

A Madagascar, la moyenne nationale de productivité par actif agricole correspond à

1,1-1,3 tonnes de rizpar travailleur (selon I'hypothèse de base du nombre de jours de travail

par travailleur: 1S0-1g0 hj). on est ainsi très en retrait de la Thaïlande des années 90

qui réalise 1,g tonnes /travailleur (-39%). Ceci s'explique par I'effort thaïlandais de

mécanisation lancé des les années 60.

On notera néanmoins qu'en Thailande, il demeure encore dans les années 90, des

régions comme le Nord (1,1 T/travailleur), le nord-est (1T/travailleur sur les Hautes tenes))

et le Sud (0,g T/trav.) où la productivité du travail demeure basse. Selon l'lRRl

(ISVILANONDA et Al, 1ggg401, cette situation dans le nord-est de la Thaïlande (50% de la

surface rizicole thai) a constitué un facteur principal de maintien d'une forte incidence de

pauvreté.

Etant donné qu'une large majorité de la population rurale thai est encore très

dépendante de la riziculture pour vivre et que la disparité rural-urbain a continué de

€B WATTANUTCHARTyA, M ; Economic Anolysis of the form mochinery industry ond troctor controctor

business in Thoilond, in Consequences of snall farn mechanizailba, IRRr, Philippines, 1983
æe rsvrLANoNDA, s, poApoNGsAKoN, N et HossArN, M: Rice supply and demand in Thailand : Pecent

frends and Fufure Outlook, Discussion poper series 99-01, Sociol Sciences Division, Internofional Rice

Reseorch Institute,Lggg page2gs



s'accroître, il a été tentant pour les décideurs politiques thailandais d'intervenir sur

l'économie rizicole pour améliorer les conditions de vie rurales.

ll y a deux éléments clé qui ont souvent été considérés dans la stratégie de réduction

de la pauvreté rurale :

(a) accroître le prix réel du rlz pour appuyer une croissance des revenus agricoles

comparable à celle des revenus des ménages urbains, mesure politique gue les

gouvernements des pays d'Asie du Sud Est ont suivi durant les dernières décennies, et

(b) accélérer la diversification des cultures autres que le riz, en essayant de promouvoir

un passage à des cultures horticoles à plus forte valeur ajoutée, à l'élevage, à

I'aquaculture. Ceci accroît ainsi la demande des produits et la relation avec les marchés

générant une croissance des revenus (lRRl Sompom 1999)

La première option génèrerait des coûts importants de subvention à I'exportation, car

la Thaïlande fait partie des gros exportateurs sur un marché mondial où le prix du riz est très

bas. La seconde option incitant à la diversification, rencontre des contraintes physiques et

induit des distorsions de marché. Ce constat conduit pour le futur à s'orienter vers la

promotion de technologies minimisant les coûts de production pour améliorer le revenu

agricole.

Le trajet suivi par la Thaïlande en termes de transfert de travailleurs de I'agriculture

vers I'industrie et les services, de différentiel important de croissance du secteur industriel,

de modernisation d'une filière rizicole , présente des performances notables en termes de

réduction de la pauvreté et de croissance des revenus (2,9o/o de croissance annuelle du

PIB/hab de 1990 à 1999). ll est à noter qu'une dynamique de différentiel de croissance et de

transfert du même type est en cours de Madagasær (voir infra 5.2.2 Projection économique

sur base d'un modèle de croissance duale). Ainsi cette évolution illustre une trajectoire

possible pour Madagascar qui est proche de la situation thailandaise des années 70

en termes de techniques rizicoles et de productivité. On remarquera en effet une forte

similarité des problématiques et des choix politiques faits par la Thailande et de ceux qui

s'ouvrent à la politique malgache.

c) DrveloppEMENT RURAL ET FTLTERE Rrz EN lru0oruesre (1966-1997)

Le secteur agricole en Indonésle correspond à 20o/o du PIB (1999). Sur le secteur

agricole, la valeur ajoutée y est passé de US$ 610 par travailleur en 1979-81 à US$ 7491

travailleur en 1996-98 (soit 4 fois la productivité agricole à Madagascar) ; ceci correspond à
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une croissance moyenne de la productivité agricole de 1 ,2o/o depuis 1980. La filière

rizicole indonésienne, avec un taux de croissance annuel de 5,2o/o de la production

entre 1966 et 1984, constitue I'un des exemples les plus impressionnants de la

Révofution Verte. Ge taux est redescendu à2,3o/o depuis 1985. L'lndonésie présente ainsi

la plus forte croissance rizicole de toute I'Asie sur les 30 dernières années @Yo). Le

rendement moyen du riz en Indonésie est ainsi passé de 1,8 tonne /ha en 1964-66 à 4

tonnes / ha en 1984-86 ;il atteint4,6 tonnes/ha en 1997.

On y emploie en moyenne nationale 291 kg d'engrais par ha fiusque 378 kg/ha dès

19g6 à Java) et 3,46 litres de pesticides I ha. Une politique très coûteuse de subvention

des intrantsaro maintenue des années 70 jusqu'en 1997 a permis d'atteindre de tels

niveaux d'emplois d'intrants. L'effort conséquent de vulgarisation a permis de monter à

TT% de taux d,adoption de variétés de semences améliorées en 1989 (95% pour l'île de

Java), L'ensemble de ces indicateurs d'emploi d'engrais, de pesticides et de variétés de

semences améliorés sont les indicateurs traditionnellement employés pour évaluer le niveau

de transfert de technologie dans le secteur agricole. Ceci devrait conduire à considérer

I'expérience indonésienne comme un exemple en termes de transfert de technologies'

Néanrnoins, au-delà des performances de rendement, cette politique s'est avérée

excessive particulièrement sur les pesticides, entraînant des problèmes de suremploi et de

pollution environnementale ; elle a été corrigée dès 1987 pour réduire le budget de

subvention des pesticidesalt puis stopper ce type de subvention'

Au-delà des excès cités précédemment, le bilan de transfert technologique reste

valide. Le taux d,analphabétisme adulte qui est relativement bas (9% chez les hommes et

Z0o/o chez les femmes) a contribué à ce transfert de technologie.

L'intensité de travail de 1 19 hommes -jours en Indonésie dissimule une forte

disparité de situations régionales ; ainsi l'île de Java présente une intensité de 195 hommes-

jour/ ha contre seulement 67 hommes-jour dans les autres îles indonésiennes. De la même

façon à Madagascar, I'intensité de travail par ha qui correspond à 160 HJ au niveau national,

varie selon les régions de g0-94 HJ (lac Alaotra, Centre Ouest) à 257-299 HJ (Hauts

Plateaux et Est).

an S"coût des subventions sur les engrois o otteint us$ 417 miltions en 1989 puis il o décliné. Le"Centre

for poficy ond fmplementotion Studies" estime gue lo subvention budgétoire sur l'engrois représente5,3T"

du budget totol en t99t'9?.
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Cette croissance du riz indonésien était associée avec un déclin de I'intensité de

travail et une augmentation de I'emploi d'intrants chimiques et de pesticides et une

mécanisation de l'agriculture. En outre I'investissement public dans I'infrastructure

irriguée a constitué un facteur majeur avec un niveau annuel d'investissement qui a

atteint US$ 469 millions/an entre 1970 et 1974.

En Indonésie I'intensité de travail par ha est passée de 178 à 119 hommes jour entre

1981 et 1992. A Madagascar en 1999, I'intensité de travail par ha de riz cultivé est encore de

163 hommes-jour par ha. Ceci est principalement lié au phénomène de transmigration qui a

réduit la disponibilité en main d'æuvre agricole salariée. Celle ci est passée de près des trois

quarts du travail rizicole dans les années 60 à près de la moitié du travail agricole dans les

années 90. Une partie des travailleurs sans terre ont ainsi migré de Java vers les autres îles

tandis que la disponibilité d'emplois non agricoles plus rémunérateurs tant en zone rurale

qu'en zone urbaine contribuait à cette raréfaction du travail salarié agricole. La

mécanisation de la riziculture s'est ainsi développée vite dès les années 70. Le nombre de

motoculteurs est passé de 1400 en 1978 à 54000 en 1995 et le nombre de batteuses de 300

à 300 000 sur la même période. La mécanisation ne couvre cependant que 15o/o de la

surface rizicole en 1990 (DARWANTO 1993412).

La politique agricole a mobilisé des sommes importantes en vulgarisation (jusque

US$ 16,6 millions /an dans les années 1990) et en recherche agricole. Le budget annuel

de recherche agricole est ainsi passé de US 4,8 mill ions en 1981-85 à plus de US$ 10

millions par an sur 1991-95. Le budget de dépenses publiques allouées à I'agriculture

en lndonésie est de l'ordre d'un US$ 1 milliard pour un produit brut agricole de US$

2,5 milliards (40% du PIB agricole). Ainsi l'lndonésie qui était le plus gros importateur

mondial de riz dans les années 60, est devenu autosuffisant en 1984 avec une production

passant de 13,3 mill ions de tonnes en 1965-67 à 39 mill ions de tonnes en 1984-86 (lRRl 99).

L'expérience indonésienne illustre la coexistence d'un phénomène d'urbanisation

rapide et de croissance du secteur industriel et manufacturier concomitant avec une

modernisation rapide de la filière rizicole. Un scénario similaire est retenu dans la

prospective de développement de Madagasær (voir 5.2.2). En Indonésie, la filière riz a été

employée pour assurer à la fois revenus, emplois et sécurité alimentaire dans les zones

an y" volume de subventions sur les pesticides o ottoint
étoient subventionnés à 85%. Entre 75 et 87, le poys o
pesticides

US 141 millions en 1985, année où les pesticides
dépensé US 1,5 milliord en subventions sur les
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rurales. Elle a ainsi joué un rôle de filet de sécurité en assurant emplois et revenus dans le

milieu rural. La situation illustre une certaine saturation du potentiel d'intensification rizicole

en irrigué dans les régions comme Java, conduisant à réorienter le développement de la

filière vers d'autres systèmes de culture (riz pluvial...). Par ces excès, cette politique rizicole

indonésienne illustre t'extrémité supérieure de l'éventail des options d'interventlons politiques

de I'Etat dans un secteur.

o) DwetoppEMENI RURAL Fr FILIERE RIZ AU BnrueuoesH (1961'1996)

Au Bangladesh, l'évolution sectorielle sur 1980-99 s'illustre par une croissance du

secteur ag1cole dans la fourchette de 2,3o/o à 2,7o/o. Sur le secteur agricole, la valeur ajoutée

y est passé de US$ 212par travailleur en 1979-81 à US$ 2761 travailleur en 1996-98 ; on est

assez proche des performances de Madagascar (33% plus bas). Ceci corespond à un trend

de croissance continue de la productivité du travail agricole sur près de 20 ans de 1,6% par

an. Avec 125 millions d'habitants, 11 millions d'hectares cultivés et 12 millions d'exploitants

agricoles avec une moyenne de 0,85 ha par exploitation, le pays dispose d'un secteur

ag1cole qui génère des emplois pour 55% de la population active. Le Bangladesh consacre

fes 3/4 de sa surface cultivée au riz qui représente 60% du produit agricole.

En 1996, la production nationale était de 27 ,5 millions de tonnes de paddy contre

14,1 millions de tonnes en G1. Le rendement a augmenté de 1,7 tonnes / ha au début des

années 60 à 2,7 tonnes/ha dans les années 90. Le riz continue d'être la principale

source de revenu des zones rurales.

L'effet moteur de la politique de promotion de I'irrigation au Bangladesh est à

souligner. La participation du secteur privé à l'investissement d'irrigation a commencé dès

les années 70 avec I'importation privée et la vente d'équipement d'irrigation, particulièrement

de pompes (shallow tubewells). La gestion de I'irrigation a subi une métamorphose passant

du secteur public, à la propriété privée avec gestion privée. ll est reconnu actuellement que

I'adoption de variétés modernes de riz et la croissance sectorielle ont été largement assurés

grâce à la rapide croissance de la surface iniguée au Bangladesh.

Les politiques de libéralisation des importations de matériel d'inigation par pompage

en puits ont permis entre 1987 et 1996 de passer de 183 000 à 623 000 puits de pompage.

La surface irriguée par des puits (tubewells) a augmenté ainsi passant de 0,3 million d'ha en

1gg5 à 2,1 millions d'ha en 1995. En même temps que I'expansion de la micro-irrigation, il

4tz DARWANTO, D H ; Rice variefal improvement and producfivify growth in Indonesia,

University of the Philippines, Los Bonos, Loguno, 1993
PHd Dissertotion
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s'est développé un marché de prestations pour la fourniture d'eau irriguée qui a permis aux

petits producteurs d'accéder à I'irrigation. La prestation est couramment facturée à un tarif

horaire de pompage qui stimule l'économie d'eau, augmentant le potentiel de surface

irrigable. Ce système de location de matériel irrigué convient particulièrement pour I'irrigation

d'appoint en saison des pluies pour faire face à des périodes de sécheresse tardive ou des

retards de pluviométrie, réduisant le risque de perte de récolte.

Ceci a incité les riziculteurs à cultiver des variétés modernes en contre saison sur des

tenes non inondables, iniguées par puits. Les variétés modernes sont ainsi passées de 2o/o

de la surface rizicole en 1970, à 41% en 1990 et près de 60% en 1996 en corrélation étroite

avec l'augmentation de la surface rizicole couverte par I'irrigation moderne et l'emploi de

fertilisants (lRRl 99). Ainsi entre 1985 et 1996, malgré les inondations de 87 et 88, le déclin

des prix du riz en 92-94, alors que la surface rizicole régressait de 0,3o/o par an, la production

a augmenté de 1,8o/o par an. Cette pedormance est tributaire du taux de croissance des

rendements lié au progrès technologique qul est passé à 2,1o/o pâr an sur cette période

contre 0,4Vo dans les années 60 et 1,8o/o entre 73 et 85. Le niveau de fertilisants par ha en

1970 est ainsi comparable à la situation actuelle de Madagascar (1999).

Tableau 67 : Diffusion des technoloqies d'agriculture modeme au Bangladesh

Année o/o de surface rizlcole
avec irrioation moderne

NPK par Ha
(Ks/ha)

o/o de surf. rizicole
avec variétés modernes

1 970 2,60/o 10 2 .1
1985 20,90/o 42 27,1
1993 38,3% 73 49,6

Source : Bangladesh Bureau of Sfafistics

Le Bangladesh est plus proche de Madagascar en termes de degré de pauvreté, de

PNB / habltant, de productivité du travail agricole, de degré d'analphabétisme, de taille

d'exploitation, d'impact de la filière riz sur un volume énorme d'emploi, et de pourcentage de

population active impliquée. ll démontre qu'une croissance de rendement rizicole de plus de

2o/o par an peut être maintenu au niveau national sur une période longue (85-96) avec une

stratégie adéquate d'investissement sur I'inigation (augmentation de 83% des surfaces

irriguées, de 70-80o/o des volumes d'intrants modernes employés entre 1985 et 96) en

générant un effet d'augmentation continue de la productivité du travail agricole tout en

contribuant à la baisse significative du pourcentage de ménages ruraux en dessous du seuil

de pauvreté (-6 points). Ceci confirme I'effet positif des investissements en matière

d'irrigation sur la réduction de la pauvreté déjà souligné dans le chapitre précédenta13.

413 voir suprq 4.2.lTnvestissements ruroux et éguité,: l'irrigation
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E)LE MRu : uN succEs EXcEPTIoNNEL

Mis en avant parmi les succès de I'agriculture africaine (GABRE-MAHDIN et al,

2OOloto), h filière riz malienne présente une production nationale qui a triplé depuis

i gB5, Ce6 correspond à une augmentation de 9o/o par an sur les 20 demières années

(DIARRA, SALIFOU, BAKARY 2001otu) et constitue une illustration des impacts possibles

d'une politique sectorielle bien conduite.

Au Mali, les réformes politiques en matière de commercialisation et

transformation ont véritablement généré des opportunités pour les opérateurs tout

assurant des prix incitatifs aux producteurs sur les 15 dernières années.

Avant 1gg7, deux sociétés parapubliques, I'Office du NigeÉ16 (ON) et I'OPAM

monopolisaient l'ensemble de la collecte, de la transformation du paddy au Mali. Depuis

lgg1 ,le gouvernement malien a supprimé ces monopoles et entamé une série de réformes

dans le secteur rizicole (dérégulation des prix, libéralisation du commerce). Dés lors les

producteurs pouvaient vendre du paddy à qui ils voulaient et les privés, producteurs,

groupements ou commerçants étaient autorisés à installer des unités privées de

transformation. Ainsi de petites décortiqueuses ont commencé à apparaître dans la région

de l,Office du Niger (ON). Etant donné gue ces petites unités opèrent au quart du coût de

revient des grosses rlzeries, les volumes traités par les petites décortlqueuses s'est accru

rapidement, tandis que la part traitée par les rizeries déclinait.

Sulte à la dérégulation des prix, les propriétaires de décortiqueuses et les détaillants

étaient libres de payer des prix différenciés selon la qualité du grain. En conséquence, ils

commencèrent à proposer des prix plus forts sur les variétés les plus appréciées et pour le

riz bien transformé (pourcentage réduit de brisures). La dévaluation de 50% du FCFA en

janvier 1gg4, doublant le prix du riz importé, a fortement contribué à I'expansion de la filière

en générant une forte incitation au niveau des prix aux producteurs. La forte concuffence

des opérateurs aval initié par les mesures de 1987 a poussé ces demiers à transférer

largement les hausses de prix à la consommation jusqu'au niveau des producteurs.

4r4 6ABRE-tl AHDIN ,e z, HAGGBLADE s : Successes in African Agriculfure: Resuhs of an Expert Survey,

Internotionol Food Policy Reseorch fnstitute, juin 2001
+ro g14ppA, S B, STAAT7.,J ,lfr, DEMBELE , N N ; The reform of Rice Milling ond Morketing in the Qffice

du Niger: in Democracy and Developmenf in llali(eds: R Jomes Bingen, Dovid Robinson ond John M. Stootz),

âÂishigon Stqte University Press, 2000
ar6 Fleuve Niger : principole zone de production rizicole du l\Âoli

de

en
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(DIARRA, SALIFOU, BAKARY 2001). Face à ces nouvelles incitations, les producteurs ont

réagi rapidement comme le montre le taux exceptionnel de croissance obtenu sur la

production.

Les enjeux liés à Ia sécurité alimentaire ont pesé lourd dans la politique de soutien

de la filière. Les axes stratégiques que le pays a suivi, pour augmenter la production et

sécuriser les capacités de production de paddy/riz dans toutes les zones rizicoles, sont les

suivants : poursuite des programmes de réhabilitation et d'extension, multiplication du

nombre de petits périmètres irrigués villageois, vulgarisation de thèmes techniques intensifs

adaptés aux petits périmètres, développement de critères plus rigoureux dans l'étude des

périmètres, sensibilisation et formation des producteurs à Ia maîtrise du plan d'eau,

renforcement de la sécurité foncière dans les aménagements, diversification des productions

(maraîchage, pisciculture, élevage, etc.), amélioration de I'approvisionnement en équipement

et intrants.

La recherche d'une amélioration de la qualité marchande du riz a aussi été adoptée

par : promotion de décortiqueuses fiables et performantes, étude de lancement des actlvités

des rizeries et instauration de normes nationales pour I'exportation. De gros efforts pour

favoriser la commercialisation ont été menés par la collecte, le traitement et la mise à la

disposition des producteurs d'informations sur les marchés des produits et intrants

agricoles ; l'organisation des opérateurs économiques moyens afin de faciliter leurs accès

aux services financiers, au transport, à I'information ; le développement d'un service d'appui

conseil et de formation au choix des décortiqueuses et à leur utilisation. Enfin une politique

volontaire de développement des connaissances sur la transformation, la consommation et

f a demande de riz, a été suivie. L'ensemble de ces actions a permis de multiplier par trois la

production annuelle de paddy et par deux le rendement moyen par Ha (passage de 1.150

Kg/Ha en 85/86 à 2.300 Kg/Ha 1999-2000) en I'espace de 12-15 ans (LESUEUR, N'FALY et

LtssARE, 2OOO417).

Ainsi, le Mali illustre un cas de succès exceptionnel avec une augmentation rapide de

la production de riz, permettant un développement notable des exportations. Ced a pu se

faire avec une politique de promotion de I'approvisionnement en intrants, un effort de

multiplication des petits périmètres irrigués, un soutien des micro-entrepreneurs aval,

un système performant d'information sur les marchés et la promotion de la

417 LE5UEUR, C. N'FALY, D et LISSARE R : Principales évolufions et mesures de soufien de la filière riz au
Ârlali, document de travoil porésenté ou Séminoire< Polifigue ogricole et négociotions internotionoles> 5t
Louis Sénë9a1,2000
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diversification au sein des exploitations rizicoles irrigués afin de multiplier les sources

de revenus et optimiser I'emploi du système irrigué et des sous produits du riz (maraîchage,

petit élevage...).

Les enjeux pour la filière riz dans les années à venir concernent la gestion des

volumes commercialisés sur les marchés affectés à la fois par la variabilité interannuelle des

volumes produits et des options prises en termes d'exportation de riz. La gestion de la

variabilité interannuelle des volumes de production et des prix constitue un point essentiel

dans le cadre d'une politique de sécurité alimentaire. ll s'agit de gestion du risque par des

mécanismes de stockage, pour éviter des situations de pénuries avec effets de hausse des

prix affectant les groupes les plus pauvres. La promotion des exportations vers les pays

voisins demande (i) le développement d'une meilleure capacité de prévision des volumes

produit, (ii) 'un processus de régulation des volumes exportés afÏn de maintenir la sécurité

alimentaire des populations, (iii) la mobilisation des acteurs maliens de la filière autour de

I'adoption de normes et standards de qualité (LESUEUR et al, 2000).

F) LA GUrrqEe Corumnv : UNE LIBERALTSATTON DE LA FILIERE PLUToT REUSSIE

Avec une population d'un peu plus de 7 millions d'habitants, les besoins de

consommation en riz ne sont pas entièrement couverts par la production nationale

guinéenne. Entre lg8s et 1g8g, la consommation per capita est passée de 50 à 70

Kg/habitanuan et a atteint environ 90 Kg en 1995 (BAYO 2OOO418). Le pays a recours aux

importations pour combler le déficit.

Après le changement d'orientation politique et la fin de la collectivisation en Guinée

en 1gg4, le nouveau gouvernement s'est lancé dans une politique de libéralisation très

marquée avec exonération de toutes les taxes de douane, relèvement des prix aux

producteurs, etc. Ges décisions ont donné confiance aux paysans et ont permis une relance

de la production agricole. La Guinée a alors défini un programme détaillé de réduction de sa

dépendance extérieure et de promotion des cultures locales qui s'est traduit par la mise en

place de nombreux projets de développement rizicole visant les aménagements hydro-

ag1coles et les infrastructures rurales pour mieux valoriser le potentiel agricole et

désenclaver les bassins de production'

4Is gAyO, L: Bulletin n"I Observafoire du riz et des aufres produifs vivriers, Ministène de l'AgriculTure et

de f,Elevo ge, Bureau Central des Etudes et de lo Plonif icotion Agricole, PASAL projet d'Appui à lo Sécurité

Af imentqire, , jonvier 2000 page 503



D'une manière générale les marges des commerçants de riz local ont diminué depuis

1993/94 suite à la libéralisation qui a entraîné la multiplication des opérateurs. Elles sont

passées de 18o/o à cette époque à 12-14 o/o ên 1996 et 1997, voire un peu moins en 1998.

Cela a permis de rendre la filière plus dynamique, le produit étant devenu plus attractif pour

les consommateurs et les producteurs.

Sur les cinq dernières années, la filière guinéenne de riz local a connu un fort

développement (5-6% de croissance par an). Elle a dépassé 700.000 tonnes en 1998.

L'objectif de sécurité alimentaire visé par le Gouvemement est de faire passer les superficies

cultivées de 460.000 ha en 1996 à 715.000 ha en 2005 (dont 40.000 ha de superficie

suppfémentaire aménagée) avec une progression de la production de 7o/o pil an. Le riz

importé continue à jouer un rôle important : il est présent dans toutes les régions avec des

prix relativement homogènes. ll est faiblement soumis aux variations "abondance/pénurie"

des produits locaux. C'est un prodult qui par sa large disponibilité assure une certaine

sécurité alimentaire. Le développement de la filière riz n'a pas empêché non plus des

substitutions de s'opérer entre 1996 et 1998, notamment en faveur de produits comme le

manioc, le maTs, voire les mangues.

ll ressort que la filière du riz local en Guinée connaît une dynamique de croissance

depuis cinq ans : hausse de la production, accroissement de la transformation et de la

commercialisation, conquête des marchés urbains, le tout combiné à une forte baisse des

importations et une amélioration de la compétitivité du riz local par rapport au riz asiatique.

Les actions de l'état sur les infrastructures routières, le crédit rural, l'appui à la transformation

et la commercialisation ont eu un impact certain sur la filière. L'expérience de Guinée

Conakry montre I'impact déterminant d'investissements en infrastructures de pistes

rurales (par milliers de Km), de I'effort de recherche-vulgarisation, d'un système

performant d'information sur les marchés (SlM) et d'un système approprié de crédit

rural ; ainsi que les effets d'une politique de soutien à la multiplication des opérateurs

aval qui a permis de réduire les marges et d'améliorer la compétitivité du produit sur

les marchés. On y trouve comme à Madagascar, des résultats très mitigés sur les efforts

d'investissement en infrastructures hydrauliques. Le maintien d'une dynamique de

croissance dans le futur va y nécessiter un effort (comparable à Madagascar) pour intensifier

la production (itinéralres techniques améliorés, intrants bon marché).
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Les atouts encourageants et les résultats de la riziculture malgache, ainsi que

I'exemple de ces quelques pays asiatiques et surtout africains, montrent que de nouvelles

orientations sont possibles pour assurer un développement durable de cette filière.

5.1.2 Mtse EN LtAtsoN DES PERFORMANGES SEGTORIELLES ET DEs

POLITIQUES PUBLIQUES PAR PAYS

Madaqascar Asie
Rdt moyen 1,9 T/ha paddy 2,7 Tlha (Bangladesh 1990)

4,6 T/ha (lndonéqie-! 9€g)

Coût de production hors
MOF /ha

US$ 50 -137 I ha US$ 227 à 354 (Vietnam 98)

Coût de production Par
tonne

us$ 67-199/T US$ 84-164n ffietnam 96)

Emploi engrais/ ha 10 kg/ha 291 kg/ha (lndonésie 1998)
73 ks/ha (Bangladqrrt E93I

Rendement par
travailleur

0,5-2,7 T/trav.
Movenne 1.1 T/trav.

0p-3,3 T/trav (Thaïlande 1970)
Moyenne 1,8 Ï41qv-

Salaire agricole
Par iour

0,5-0,9 US$/jour 1,4-2,2 US$ (Vietnam)

lntensité de
travail / ha

163 HJ/ha 1 19 HJ/ha (lndonésie 98)
1 16-1 34 HJ/ha (Viebern-gg)

Le rendement moyen par ha à Madagascar demeure très en dessous de celui du

Bangfadesh (+42o/o) etde celui d'lndonésie (+1 42%). ll se rapproche du rendement moyen

de la Thailande pour la saison humide (1,9 T/ha) qui est deux fois plus bas que celui de la

saison sèche (3,64 T/ha). On notera que Madagascar en 1999 avec 0,5 à2,7 tonnes de riz

par travailleur (équivalent 150 homme -jour/an) présente des productlvités très comparables

à celles de la Thailande au début des années 70. La comparaison des volumes d'intrants/ ha

entre l,lndonésie et Madagascar itlustre le faible niveau d'intensification de la Grande lle avec

2g fois moins de fertilisants et 10 fois moins de pesticides (10 kg de fertilisant et 0,36 litre

de pesticide / ha cultivé en riz à Madagascar). En Indonésie I'intensité de travail par ha est

passée de 1Zg à 11g hommes jour entre 1981 et 1992. A Madagascar en 1999, I' intensité de

travail par ha de riz cultivé est encore de 163 hommes Jour. Ces divergences de

performances sont à mettre dans une perspective d'impact des politiques publiques.

Avec une intensité de travail 35% supérieure à l'lndonésie et un rendement moyen

inférieur de 60% au rendement indonésien, soit une productivité du travail 3,2 fois

supérieure pour l'lndonésie, la comparaison Madagascar - lndonésie illustre avec force
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le contraste généré par un différentiel majeur de politiques d'appui et de conditions de

développement. Pourtant les performances de Madagascar et d'lndonésie étaient très

proches dans les années 70.

Dans le tableau suivant, les politiques publiques affectant le développement rural et

les perforrnances du secteur rizicole sont ainsi empiriquement appréciées sur les aspects

suivants : (i) le degré d'investissement en infrastructure routière, (ii) le niveau

d'investissement en irrigation, (iii) la politique de libéralisation , (iv) la politique d'accès au

crédit, (v) la politique de subvention ou de promotion des intrants, (vi) la politique de soutien

des prix à la production, (vii) la politique de subvention des équipements, (viii) la politique

foncière , (ix) la politique de vulgarisation, (x) I'appui à la mécanisation, (xi) I'appui aux

transformateurs aval (gestion de la qualité, appui à l'investissement). Le caractère très

qualitatif des appréciations confirme le caractère empirico-déductif de cette démarche.

On note ainsi les très bonnes performances techniques du Vietnam (5,8% de

croissance de la production sur 90-99 et 3,4Vo de croissance annuelle des rendements sur

70-99) de l'lndonésie (5.2o/o de croissance annuelle de la production sur 1962-84 et 5,1% de

croissance des rendements de 1970 à 1999) et du Mali (croissance de la production de 9%

sur 1990-99, croissance des rendements de 4,60/o sur 1990-99) qui convergent avec une

série de très bonnes appréciations sur les politiques publiques. Les politiques publiques

développées dans ces trois pays sont donc à considérer comme des modèles de réussite en

la matière. Le cas du Vietnam démontre la pertinence de politiques de redistribution foncière

et d'accès à l'éducation. L'lndonésie illustre I'effet d'une politique publique très volontaire en

investissements d'irrigation, en subventions sur les engrais, en promotion de la mécanisation

et en soutien des prix domestiques. Le Mali illustre la pertinence d'une politique conjuguant

investissements en inigation, appui au crédit, appui aux opérateurs aval et appui indirect au

prix domestique (dévaluation).

Le Vietnam maintient une stratégie d'exportation tandis que l'lndonésie doit gérer une

forte croissance de la demande urbaine. En effet le pourcentage de population urbaine y est

passé de 22o/o à 40o/o depuis 1980. Le Mali cogère des possibilités d'exportation dans la

zone sahélienne structurellement déficitaire et distante des ports d'approvisionnement et une

politique nationale de sécurité alimentaire.
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La croissance annuelle de la production rizicole est nettement plus faible sur la

Thailande et le Bangladesh (moins de 2o/o sur 90-99) mais le rendement a augmenté de 60-

70% dans ces deux pays depuis 1970. Ces pays maintiennent ainsi un taux de croissance

rizicole qui leur permet de rester autosuffisant tout en diversifiant leur économie. Les

politiques d'appui s'avèrent assez performantes.

Si I'on considère les efforts d'investissement indonésiens financés par I'Etat y compris

les subventions entre 1970 et 1990 pour une filière correspondant en volume de production à

quatoze fois la filière malgache, en ramenant cet effort d'investissement au niveau de

l'économie malgache, cela correspondrait au programme suivant :

tr 18 ans avec US$ 28-29 millions / an d'investissement sur I'irrigation

o Des subventions annuelles sur les engrais de 230 milliards de fmg/an (5,3% budget)

tr 35o/o de protection du riz local sur 10 ans

tr effort de vulgarisation avec budget annuel : US$ 1,2 million/an (77% des surfaces

rizicoles avec des variétés améliorées)

Er effort de recherche agricole : budget annuel : US$ 0,7 million/an

Er Dépense publique annuelle pour le secteur agricole US$ 70 millions/an

Or il ressort d'un travail d'inventaire récent des projets d'irrigation de Madagascar que

les bailleurs ont investi près de 280 millions d'euros sur 15 ans soit 18,6 millions d'euros/an

(114 milliards fmg), correspondant donc à 59% du niveau d'investissement assuré par

l'lndonésie, sans subventionner les intrants ni protéger la filière nationale. Le gouvemement

malgache ne fait rien en termes de subventions sur les engrais ; le taux de protection du riz

local est sujet à caution car I'application des taxes à I'importation du riz semble inefficiente.

L'effort de vulgarisation qui s'est réalisé dans le cadre du PNVA jusqu'en 2000 (Programme

National de Vulgarisation Agricole financé par la Banque Mondiale) est resté entièrement

dépendant des financements extérieurs. Le pourcentage de fonds publics malgaches

effectivement alloués annuellement au secteur agricole demeure très en dessous de la part

du secteur agricole dans le PlB.

Au delà des comparaisons des différentes trajectoires pays, le tableau ci-dessus

illustre la forte hétérogénéité des politiques d'appui qui tend à renforcer I'idée qu'il n'y a pas

vraiment une solution unique en matière de politique d'appui. Chaque pays doit faire face à

un potentiel agro-climatique, à des capacités technico-économiques (capital humain) et à un
passif de politiques antérieures qui seront déterminants dans le choix et I'impact des
politiques d'appui.
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La liaison entre performances et politiques montre la pertinence de différentes

associations de d'options de politiques sectorielles:

. Redistribution foncière + accès à l'éducation, investissement en irrigation+

vulgarisation transfert technologlque + libéralisation aval + promotion des

exportations (Vietnam)

.Investissement en irrigation+ éducation vulgarisation transfert technologique +

soutien des p1x à la production en phase de relance + politique de subvention des

intrants et des équipements + libéralisation aval de la filière (lndonésie)

,lnvestissement en inigation et routes + politique d'accès au crédit+ soutien des prix à

la production en phase de relance + politique de subvention du transport +

libéralisation aval de la filière (Thaïlande)

Cette comparaison sur plusieurs pays fait ressortir la permanence un train commun

de mesures de politiques très largement employées dans la plupart des pays avec

néanmoins une intensité plus ou moins forte : Investissements lourds en irrigation + politique

de soutien des p6x producteurs en phase de relance + libéralisation des marchés aval +

renforcement des services de vulgarisation. ceci couvre donc le capital public (voir supra'

4.2\,le capital humain et l'innovation et le soutien du marché domestique (voir supra' 4'5)'

La différenciation des politiques entre pays se fait davantage sur I'application des politiques

suivantes : politique d'accès au crédit, redistribution foncière (voir supra. 4.4), appui à ta

mécanisation, politique de promotion des intrants et des équipements (voir supra' 4'3)'

degré d'investissement en infrastructure routière.

Selon Rozegrant et Hazellale (2ooo), les trois dernières décennies ont ainsi démontré

sur l,ensemble des pays asiatiques I'importance cruciale du gouvernement dans

l,investissement public sur des créneaux critiques comme la recherche agricole,

l,infrastructure rurale, l'éducation. La croissance agricole et rurale a été véritablement

poussée Par:

o l,investissement public dans la recherche et la vulgarisation agricole génératrices de

technologies améliorant la productivité et les revenus,

tr l,investissement public dans l'extension des surfaces irriguées et I'infrastructure rurale,

tr l,existence (ou l'introduction) de droits de propriété foncière sécurisés.

Ces politiques ont fourni I'essentiel de la croissance de la productivité et facilité une

croissance rapide de I'emploi d'intrants... alors que I'agriculture décollait, d'autres facteurs

+TS Po5E6RANT, M W eT HAZELL P B R ; OP. Cit.
Page 309



devinrent de plus en plus importants pour maintenir cette croissance, comprenant la

libéralisation du commerce les réformes macro-économiques, la dérégulation de I'agriculture,

le développement et la libéralisation du crédit rural.

Dans le diagnostic réalisé sur l'Asie rurale, après la révolution verte (lFPRl 2000), il

ressort que les politiques appliquées dans le passé sont encore à maintenir mais ne suffiront

pas à prolonger la croissance agricole au vu des conséquences négatives que génère la

croissance en termes de dégradation de l'environnement et de la croissance des disparités

régionales de développement qui conduisent à une vulnérabilité croissante des zones

pauvres en ressources. Ce point souligne que le potentiel de croissance agricole n'est pas

sans limite. Ainsi on doit distinguer les pays d'Asie du Sud -Est qui ont bientôt épuisé leur

potentiel de croissance en matière de riz, de pays comme Madagascar.

"Deux principaux types de dêgradation de l'environnemenf sonf apparus en Asie.

Dans les zones irriguées ou disposant d'une agriculture pluviale favorable, l'intensification de

Ia production agricole combinée à des politiques incitatives excessives, a causé des

dégradations subsfantielles de l'environnement. Dans les zones pauvres en ressources, la

croissance continue de la population et la rareté des honnes terres a conduit à l'expansion

des cultures sur des surfaces forestières ef des tenes frês pentues avec une érosion

cror'ssanfe des so/s.

De manière à promouvoir la croissance économique et s'adresser aux problèmes de

réduction de la pauvreté et aux problèmes d'environnement, /es décideurs politiques

asrafigues auront besoin d'appliquer des méthodes appropriées et pérennisables pour

l'intensification agricole à la fois potur les zones de fort et de faible potentiel. Cette stratégie

duale que I'on retrouve à Madagascar (5.2.2) constituera un dêfi très difficile à relever si /es

budgets gouvernementaux pour /Tnvesfissement dans I'agriculture ef /es zones rurales

demeurenf aussi réduits. Trouver le juste équilibre en rnvesfissement entre /es régions

iriguées et pluviales, ef entre les régions pluviales à fort ou à faible potentiel devient une

question vitale. Alors que le phénomène migratoire et la diversification économique vont

devenir d'une importance cruciale dans le développement des zones à faible potentiel

agricole, l'intensification agricole devrait souvent offrir Ia seule option viable pour améliorer

/es revenus et créer des emplois avec un impact significatif dans le futur proche"

(ROSEGRANT, HAZELL 2000).

Au-delà d'une comparaison des performances et des politiques de filière, entre pays,

il est nécessaire dans le cadre d'une stratégie de réduction de la pauvreté de se
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repositionner au niveau de l'économie nationale pour intégrer les dynamiques

démographiques (croissance, transferts rural-urbain), macro-économiques et les évolutions

setorielles.

5.1.3 POUNOUES DE DEVELOPPEMENT ET POTENTIELS DE REDUCTION DE LA

PAUVRETE

La comparaison des dynamiques passées et en cours de croissance macro-

économiques et sectorielles de ces pays et de l'évolution du degré de pauvreté tente de

mettre en perspective I'impact des politiques passées sur la réduction de la pauvreté et le

potentiel futur de réduction de la pauvreté dans le monde rural. Cette tentative d'appréciation

à caractère empirique est basée sur deux indicateurs d'appréciation composites

développés dans les tableaux suivants :

o Un Indicateur de performances passées de réduction de la pauvreté (abrége en

lppRp dans le texte) qui échelonne les pays de 0 à I en fonction des variables

concernant le

(i) Le degré d'augmentation du PIB / habitant sur 20 ans depuis 1980, qui

illustre I'effet croisé des dynamiques démographiques et économiques

sur une durée longue ; il synthétise grossièrement I'impact des

politiques passées. ll peut s'assimiler à un passif hérité des politiques

précédentes

(ii) I'indice de Gini qui traduit le degré d'inégalité des revenu peut

s,assimiler à un indicateur de I'impact des politiques de redistribution

(réforme foncière,.'.)

(iii) l'évolution du pourcentage de population sous le seuil de pauvreté

E Un indicateur du potentiel de réduction de la pauvreté par le développement

rural (abrégé en pRpDR dans le texte) qui somme les valeurs assignées (0-3) à six

indicateurs spécifiques et échelonne les pays entre 4 et 18:

(i) Part de population en milieu rural ;

(ii) Part de population active dans I'agriculture ;

(iii) Le potentiel de croissance du secteur agricole au vu des performances

actuelles ;

(iv) le degré de convergence des dynamiques rural->urbain et agriculture-

>industrie qui est élevé si l'économie concernée cumule un différentiel

de croissance urbaine réduisant la population agricole avec une
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(v)

montée significative de la part des secteurs secondaires et tertiaires

dans le PIB ;

la dynamique de croissance actuelle qui est forte si le pays présente à

la fois une forte croissance économique et une croissance agricole

équilibrée (notion d'équilibre entre croissance agricole et croissance

démographique génératrice de demande domestique) ;

le potentiel éducation-productivité du travail qui intègre deux variables :

fa productivité du travail agricole et le degré d'éducation (To

d'analphabètes) qui jouent sur la rétribution du travail (niveau des

salaires) et la capacité d'innovation et d'adaptation des travailleurs.

(vi)

Ce dernier indicateur intègre à la fois le poids de la population impliquée dans le

secteur agricole, le potentiel de croissance du secteur, I'adéquation des flux de population

et des dynamiques de croissance urbain -rural et Ie potentiel d'amélioration de la

productivité (capital humain).

Le choix des données employées sur les performances passées qui prennent en

compte la dynamique des pays étudiés depuis 1980, est défavorable à Madagascar qui était

en situation très difficile dans les années 80 et qui n'a véritablement commencé à décoller

qu'à partir de 1996.

Avec une croissance économique nationale de 8,1% par an de 1990 à 1999, le

Vietnam se place en seconde position au niveau mondial en termes de croissance sur la

période, après la Chine (10,7o/o de croissance annuelle du PIB sur 1990-99). Son secteur

agricole présente une croissance de 4,9% sur la même période, tandis que le secteur

industriel se situe à 13% de croissance, I'ensemble étant stimulé par la croissance

exceptionneltea2o des exportations de biens et services (27,7%). Le poids du secteur agricote

dans l'économie passe ainsi de37o/o à260/o du PIB entre 1990 et 1999 tandis que le secteur

industriel passe de 23o/o à 33% du PlB. Néanmoins la tendance récente à la baisse des prix

de plusieurs produits agricoles sur le marché mondial affecte fortement l'économie

vietnamienne depuis 2000.

azo y. Vietnom est oussi en pnemière position en tenmes de croissonce des exportotions; elles doublent en
vofeur tous les 3 qns sur lo période t99O-99
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Les paysans vietnamiens sont actuellement confrontés à un effondrement des prix de

produits comme le @lê, le nz, les noix de cajou et le poivre, principalement en raison de la

surproduction mondiale423 (COHEN 2001424). En outre le PNB / habitant demeure bâs à US$ 420

en 2001. Le taux de croissance de la population n'est que de 2,1o/o (90'99)' ceci permet une

croissance du PNB par habitant actuellement de l'ordre de 2,9o/o par an (1999). Le Vietnam a

remporté des succès frappants dans la lutte contre la pauvreté, ramenant la part de population

vivant en dessous du seuil de pauvreté de 58% à 37olo entre 1993 et 1998. L'indice de Gini est de

36,1 (199S) ; les 107o des ménages les plus riches y gagnent I fois plus que le décile des plus

pauvres (1998).

Ainsi le Vietnam illustre la situation d'un pays qui était encore au plus bas au début des

années 90 (us$ 214lhab. en equiv.us$ 1999) et donc très comparable à Madagascar par son

PNB/ hab, son degré de pauvreté, son secteur agricols dominant et son capital de potentialités à

mettre en valeur, et qui a véritablement décollé en une décennie. L'indicateur de performances

passées en termes de réduction de la pauvreté positionne le Vietnam loin devant les autres pays

(IPPRP=8). Son potentiel de réduction de la pauvreté par le développement rural reste parmi les

plus élevés (PRPDR=16) vu le poids de la population rurale, la part de population active dans

I'agriculture, les performances sectorielles, le niveau d'éducation et le degré d'intégration

agriculture-industrie ; néanmoins son potentiel de croissance a été déjà largement entamé' Ainsi

au Vietnam la croissance agricole enregistrée en 2001 n'était que de 2.3o/o suite à une baisse de

1.7o/ode|aproductionrizico|e.Dans|esfait ls, leGouvernementaentaméen2001unestratégie
globale de réduction de la pauvreté et de croissance (comprehensive Poverty Reduction and

Growth strategy CPRGS). Avec 90% des pauvres en milieu rural, 80o/o de la population dépendant

de l,agriculture pour ses revenus et sa subsistance, le développement de l'économie rurale est

critique afin de réduire la pauvreté au Vietnam. Le secteur urbain ainsi que l'économie dans son

ensemble dépendent des performances du secteur agricole et rural' En outre l'économie rurale

joue un rôle important dans l'industrialisation et la modemisation de l'économie nationale'

LaThaï|ande,avecunecroissanceéconomiquemoyennedeT,60/oparande1980à1990

et de 4,70/o par an de 1990 à 1999, Constitue un cas de croissance soutenue sur deux décennies'

L'évolution sectoriellê 80-99 y est très comparable en termes de croissance aux objectifs du

document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) de Madagascar, à savoir une

croissance du secleur agricole dans la fourchette de 2,7o/o à 3,9%, tandis que le sec'teur industriel

joue un rôle de moteur avec 9,8% puis 6,7% de croissance annuelle, de même que le secteur

423 s0unce : orticle de FAR EASTERN ECONOI/IrC REVTEW (Le Courrier rnternotionol novembre 2001)
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tertiaire (7,3% puis 5,5o/o). Le taux de croissance relativement faible de la population de 1,7o/o (80-

90) puis 1,2o/o (90-99) a permis une croissance continue de l'ordre de 4o/o par an du PNB par

habitant (US$ 1930/ habitant en 2001). Le pays présente ainsi une croissance exceptionnelle du

Pf B / hab de 139o/o en 20 ans. Le pourcentage de population en dessous du seuil de pauvreté est

passé de 18% en 1990 à 11 ,4o/o en 1994 remontant à 15.9o/o en 1998 avec la crise économique

(BANOUE MONDIALE, 2000425) avec un indice de Gini de41,4 (1998). Les 10% des ménages les

plus riches y gagnent 11,6 fois plus que le décile des plus pauvres (1998) à comparer avec un

ratio de 19,3 sur Madagascar (1993). L'indicateur des performances passées de réduction de la

pauvreté reste élevé (IPPRP=S) mais le potentiel de réduction de la pauvreté rurale est assez bas

(PRPDR=13), car le secteur agricole s'est réduit à 13% du PIB tandis que l'économie est devenue

largement dépendante du secteur industriel. La Thailande est passé depuis longtemps dans la

catégorie des pays à revenus intermédiairesa2u avec un PIB par habitant de près de US$ 2000 en

2001.

Avec une croissance économique moyenne de 6,10/o paran de 1980 à 1990 et de 4,7o/opar

an de 1990 à 1999, l'lndonésie présentait jusque récemment un profil de croissance très proche

de celui de la Thailande. Ceci se confirme au niveau sectoriel avec une productivité agricole qui

est trois à quatre fois supérieure à celle des autres pays comparés. Néanmoins avec un PNB par

habitant de US$ 690 en 2002, L'lndonésie demeure dans la catégorie des pays à faibles revenus

(en dessous du seuil annuel de 755 dollars).

En Indonésie, l'évolution sectorielle 80-99 s'illustre par une croissance du secteur agricole

de respectivement 3,4o/o (80-90) et 2,60/o (90-99), tandis que le secteur industriel joue un rôle de

moteur (6-70/o). Suite à la crise économique récente, le tableau est moins clair ; on note une quasi-

stabifité (0,3% par an) du PNB par habitant. La pauvreté en Indonésie est passée de 40% en 1976

à un peu plus de 11o/o en 1996 mais elle est ensuite remontée jusqu' à 19o/o en 1999 suite à 2 ans

de crise économique (97-99) (BANQUE MONDIALE 2000) avec un indice de Gini de 36,5 (1996).

Les 10o/o des ménages les plus riches y gagnent 8,4 fois plus que le décile des plus pauvres

(1996) à comparer avec un ratio de 19,3 sur Madagascar (1993). La dynamique de migration vers

les villes y est forte ; ainsi la part de population urbaine y est passée de 22o/o à 40o/o entre 1980 et

424 COHEN, M : Viefnam, I'agriculture en quêfe d'un nouveau modèle, For eostern econornic Review, Hong Kong
publié por le Courrier fnternotionol n"577 p31, Nov. 2001
425 BANQUE ̂IONDIALE : Rapporf sur le Développemenf dans le thlonde 2000/2001, Combaffre la Pauvrefé, publié
por lo Bongue Mondiole , Editions Esko, p316 - 358, février ?OOL
426 So Bongue mondiole gui publie chague année un ropport sur "les indicoteurs du développement mondiol" qui
classe les poys en trois catégories.Les poys à hauts Fevenus pour lesquels le revenu onnuel moyen par habitont
est supérieur à 9?66 dollors; Les poys à nevenus intermédioires, ovec un îevenJ por hobitont compris entre756
doffqrs e'l 9 265 dollors. Enfin, les poys à foibles revenus, en dessous du seuil qnnuel de755 dollons.
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1ggg. Ainsi I'indicateur de performances passées en réduction de la pauvreté est élevé (IPPRP=7)

pour l'lndonésie. Le Potentiel de réduction de la pauvreté par le développement rural est assez

bas (PRPDR=10) vu les performances passés et la stagnation actuelle de l'économie.

Avec une croissance économique moyenne de plus de 4,5o/o par an de 1980 à 1999, le

Bangladesh voit son secteur agricole passer de 28o/o à 21% du PlB. L'évolution sectorielle sur

1g8g-gg s'illustre par une croissance du secteur agricole dans la fourchette de 2,3o/o à 2,7% très

en retrait par rapport au secteur industriel (4-5o/o), au secteur tertiaire (5-6%) et aux exportations

(croissance de 13o/o par an de 1990 à 99). Avec un taux de croissance de la population de 1 ,60/o

(g0-gg), la croissance du PNB par habitant (US$ 380/ habitant en 2001) est actuellement de

t'ordre de 3,4o/o par an (2001). Le pourcentage de population en dessous du seuil de

pauvreté est passé de 42,7o/oen 1991-92 à 35,60lo en 1995-96 (BANOUE MONDIALE 2001427)'

Dans la population rurale largement plus affectée par la pauvreté, on voit ainsi le pourcentage de

ménages en dessous du seuil de pauvreté passer de 460/0 à moins de 40% entre 1991-92 et 1995-

g6. L'indice de Gini est de 33,6 (1996) contre 46 à Madagascar (1993). Les 10% des ménages les

plus riches y gagnent 7 fois plus que le décile des plus pauvres (1996). on note par ailleurs un

taux d'analphabétisme des adultes (+ de 15 ans) très élevé de 49o/o chez les hommes et de 71o/o

chez les femmes en 1ggg. Avec sg% de croissance du PIB/ hab sur 20 ans etSo/o de réduction de

la pauvreté, le bilan des performances passés est très correct (IPPRP=6). Son potentiel de

réduction de la pauvreté par le développement rural (PRPDR=13) est affecté par le niveau réduit

d'éducation et le potentiel de croissance du secteur agricole'

Madagascar, avec une baisse du PIB/ hab de plus de20o/o sur 20 ans et une augmentation

du taux de pauvreté, se positionne très en dessous des autres pays en termes de performances

passées (lppRp=1) et fait véritablement exception avec le Mali. Son potentiel de réduction de la

pauvreté par le développement rural est parmi les plus élevés (PRPDR=16) vu le poids de la

population active dans I'agriculture, le poids de la population rurale, la dynamique de croissance

générale, le potentiel de croissance du secteur agricole, la dynamique agriculture-industrie'

parmi les autres pays africains, le Mali est un peu en deça de Madagasær en termes de

performances et de potentiel (pRpDR=14). ll a aussi connu une baisse notable du PIB/ habitant

enter lggo et 2000 et il dispose d'une moindre dynamique de croissance actuelle et d'un potentiel

d,éducation -productivité plus réduit. La Guinée reste en arrière avec une croissance économique

assez limitée.

427 BANQUE ôrloNDrALE ; ort. cit.
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Ainsi le passif en termes de pauvreté et d'inégalité caractérise véritablement les pays

africains et Madagascar comme très en retrait par rapport aux pays asiatiques. L'actif ou potentiel

de réduction de la pauvreté rapproche Madagascar de la position des pays asiatiques il y a 10-20

ans, soulignant la coexistence à Madagascar d'un passif lourd en termes de pauvreté et d'inégalité

et d'un potentiel important de réduction de la pauvreté qui nécessite une stratégie adéquate de

développement particulièrement ciblé sur le monde rural. Ceci nous conduit à analyser la stratégie

actuelle de développement du pays et à la projeter dans un sénario prospectif.

5.2 Le scENARro MALcAcHE DE DEVELoppEMENT: ANALvSE pRospEclvE

5.2.1AruaIYsE cRITIQUE DE LA STRATEGIE MALGAcHE DE REDUcTIoN DE LA
PAuvREre (DSRP)

Par définition, une stratégie doit proposer le choix d'une voie efficace, parmi diverses

possibilités, pour atteindre un objectif majeur, en fonction de moyens mobilisables ; elle représente

la première phase de la séquence < stratégie, politique, programmes, projets D, à laquelle elle

fournit toute sa cohérence. Dans le domaine du développement économique et social, une

stratégie désigne une vue perspective de long terme sur la manière d'atteindre des macro objectifs

économiques et sociaux (emploi, revenu par tête, niveau de consommation de biens et services,

équité,...), dans le cadre dynamique de contraintes physiques, techniques, économiques et

politiques, en organisant de la façon la plus efficace des ressources disponibles dans l'espace et

dans le temps. Une stratégie sectorielle doit s'inscrire dans la stratégie générale d'un pays et en

respecter les lignes directrices.

.'S'il est à peu près universellement admis gue démocratie et économie de marché

constituent deux puissants moteur de développement, au sens large du terme, ils ne peuvent

exercer pleinement leurs effets qu'associés à un Etat fort (ne pas entendre autoritaire). De I'avoir

trop longtemps négligé, pour des raisons à la fois historiques (échec des stratégies de

développement fondées sur I'interventionnisme de I'Etat) et idéologiques (application sans nuance

du paradigme néo-libéral), les politiques d'ajustement n'ont pas eu les effets escomptés. L'inanité

de cette stratégie de sous-estimation du rôle de I'Etat qui a contribué à son démantèlement n'est

pas propre à Madagascar, Elle a été mise en æuvre dans la plupart des pays en développement"

(ROUBAUD, 2000otu). Ce qui était gagné d'un côté (réformes économiques et politiques) était
perdu d'avance de l'autre (affaiblissement de la capacité institutionnelle de I'Etat). Ceci a contribué
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à positionner Madagascar dans un profil d'Etat affaibli lorsqu'on a commencé à négocier le

Document de stratégie de réduction de la pauvreté.

La politique malgache de réduction de la pauvreté s'exprime dans I'ensemble des

engagements précedents sur lesquels I'Etat malgache base sa politique actuelle. ll s'agit du

document cadre de politique économique DCPE429 1999-2001 (Ministère de I'Economie 1999), du

document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté Intérimaire DSRPI 2000 (PRIMATURE 2000),

de la Politique Agricole et Alimentaire (PAA) définie par le Ministère de I'Agriculture (MINAGRI) et

du Plan d'Action pour le Développement Rural PADR (2000)

L'un des trois axes prioritaires de la stratégie de réduction de la pauvreté de Madagascar

est le développement des services essentiels de base (éducation, santé, eau potable...) et

l'élargissement des filets de sécurité au bénéfice des couches les plus vulnérables de la

population. << Outre l'affectation budgétaire prioritaire en faveur de l'éducation primaire et de la

santé de base, ... l'accès des pauvres aux infrastructures (roufeg transports, marchés ruraux,

greniers communautaires, communication, éneryie et eau potable) esf mis en avant (DSRPI)I,.

Dans cette optique de renforcement des fonctions de I'Etat (infrastructures économiques, santé,

togement, éducation), on est dans une orientation néostructuraliste couvrant plusieurs des

facteurs à considérer dans un modèle de développement endogène, le capital humain, le capital

public.

,,La recherche de l'équité dans la répartition des fruits de Ia croissance qui est une priorÎté

pour les prochaines années, consisfe à mener /es actions prioritaires au niveau des secfeurs

sociaux, de manière à ce que ta lutte contre la pauvreté réduise de façon tangible l'écart entre les

riches ef /es pauvres en matière d'accês aux services publics essenûe/s ef de qualité de la vie. Les

altocations budgétaires prioritaires en faveur des secteurs sociaux seront donc à poursuivre et à

intensifier de manière à augmenter te taux net de scolarisation et le taux de réusstfe,

principalement dans le primaire, augmenter le taux d'alphabétisation, assurer la foumiture des

seryices de santé de base aux pauvres," ... (DSRPI 2000). Ceci requiert << l'êlaboration de

programmes d'actions efficaces au niveau des secfeurs prtoritaires fels que l'éducation, la santé,

l'alimentation en eau et les infrastructures de ôase, notamment les pisfes rurales >. La solution

préconisée ci-dessus ignore de facto la base du problème de l'équité à Madagascar situé dans la

distribution du capital foncier et dans I'accès au crédit. Accès au capital et accès au foncier sont de

véritables moteurs d'inégalité qui s'inscrivent dans I'histoire malgache (voir supra. 4.4).

+ze pgpggLleuE DE MADAGAscAÈ,; DCPE, Document codre de politigue économigue (DC?E 1999-?001), 1999
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A Madagascar, selon O. MOULIN (2001) "l'impact désastreux sur la qualité des services

publics des politiques d'ajustement structurel menées dans les années 80 a favorisé le

développement spectaculaire des ONG, qui interviennent dans de nombreux domaines (services

de base comme la santé, I'adduction d'eau, I'environnement, la promotion rurale, développement

agricote,...).La promulgation de la loi n"96-030 portant régime particulier des ONG a permis de

dissiper le flou qui régnait autour des activités pratiquées par les associations. Les ONG de fait

sont devenus des ONG de droit. Les ONG de développement dominent le paysage des ONG à

Madagascar, occupé par des organisations nationales et internationales à la même vitalité. Ces

ONG se sont imposées comme des partenaires majeurs pour les bailleurs de fonds, mais aussi

pour l'Etat, qui recourt parfois à leurs services pour canaliser les aspirations locales ou obtenir la

participation de la population"

Parmi tes orientations stratégiques majeures du DCPE, Document Cadre de Politique

Economique (référentiel de la politique de développement malgache), on notera une approche

participative et durable s'imposant pour le développement rural à Madagascar qui donne un

caractère prioritaire à la structuration du monde rural. Ainsi dans le cadre des consultations, des

groupes de travail et des ateliers participatifs qui se sont succédés dans le processus de

préparation de la stratégie de réduction de la pauvreté ainsi que dans les Groupes Techniques de

Développement Rural (GTDR) constitués dans le processus décentralisé de préparation du Plan

d'Action de Développement Rural PADR (1998-2003), les ONG et les représentants de la société

civile ont progressivement pris un rôle déterminant.

Néanmoins I'axe déterminant de la stratégie de réduction de la pauvreté DSRPI est

rattaché à un objectif de croissance. ll est explicité de la façon suivante : << Améliorer les

performances économigues en y faisant pafticiper /es pauvres â travers une crolssance

économique forte et durable, qui intègre aussi les zones vulnérables >. La stratégie de réduction

de la pauvreté retenue par le Gouvernement vise ainsi des objectifs de croissance

économique forte et une amélioration de la qualité de vie des populations. Le taux de

croissance ciblé par le DSRP (6,3%) devrait permettre de faire doubler le PIB en 201 1 ; ceci

correspond à une croissance du P|B/habitant de plus de 40% (passage de US$235 à Us$336/hab

entre 2000 et 2010). Les objectifs globaux du DSRP consistent à réduire la pauvreté à

Madagascar de 70 à 35o/o en I'an 2015.

Avec la croissance économique récente du secteur industriel et des services (5-6% entre

1998 et 2000) qui était deux fois supérieure à celle du secteur primaire (2,5-3%) le paysage

économique malgache et son réseau national de villes secondaires et de chefs lieux pourraient

évof uer rapidement. Néanmoins les évènements de 2002 et l'évolution du contexte international
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remettent en question les objecitifs de croissance. Le gouvemement compte sur les réformes

structurelles et institutionnelles mises en æuvre pour atteindre ce taux de croissance. Hors la mise

en æuvre de ces réformes programmée puis retardée d'année en année illustre un fort

immobilisme du secteur public qui demeure présent malgré le changement de gouvemement cle

2002. En d'autres termes L'Etat malgache semble excessivement optimiste sur des prévisions de

croissance, pour lesquelles il ne se donne pas vraiment les moyens (foncier, crédit).

Sur les autres sec.teurs, le DSRP semble plus ambitieux notramment pour mobiliser les

investissements étrangers sur les créneaux porteurs 
" 
"Pour la période allant de 2000 à 2005, le

gouvemement envisage de comptéter /es rnesures comprises dans son progrcmme tinancier et

économique actuet et combler /es retards éventuellement consfafés dans son application' ll

compte mettrc dans ta pratique /es cadres favonbles aux investissemenfs direcfs étrangers pour

/es secteurs à fort potentiet de croissance que sont le tourisme, /es ressources halieutiques' les

mines, les industries manufactuières ef les télécommunications (DSRP/)r. En fait ceci concerne à

la fois les politiques macro-économiques et sectorielles ainsi que I'ensemble de l'environnement

institutionnel mis en place par les acteurs publics et qui jouent un rôl€ essentiel dans la

comoétitivité et dans l,attractivité des technologies et des capitaux étrangers (politiques de change'

de libéralisation commerciale et financière, de privatisation, politiques industrielles)' La

concurrence mondiale pour attirer les investissemenk direc'ts étrangers se fait aussi aujourd'hui

largement par les normes environnementales ou les différences de règles selon les tenitoires

nationaux. Tout un ensemble de mesures de politiques et de pratiques commerciales jouent dans

la compétitivité: le cadre réglementaire, les tiaxes à I'exportation, les mesures prises pour la

orotection de l'environnement, les licences et prohibitions à I'exportation, I'existence de circuits

commerciaux privés ou publics, la conculTence ou le monopole des sociétés d'exportation' les

avantages fiscaux et tarifaires, les aides à la commercialisation ou les promotions des

exportations, les assurances crédit à I'exportation' Au vu des préédents d'instabilité politique' il

est à prévoir une certaine réticence des investisseurs étrangers dans le court terme; aussi cet

engagement qui se focalise sur les secteurs pouvant profiter d'investissementrs privés extérieurs'

demandera probablem€nt une perspective de moyen terme

Le DCpE privilégie comme secteurs porteurs de croissance à Madagascar I'agriculture' la

pêche, le tourisme, les mines et I'artisanat sans différencier marché domestique et exportations'

on note dans la stratégie natlonale de réductlon de la pauvreté une très forte prlse de

consclence du rôle primordial du secteur agricole et de I'amélloratlon de la productlvlté :

,'Madagascar reste pnsonnier à couft et moyen terme de Ia structure de son économie latgement

tibutaire de la production et de I'exportation de produits primaires. La gnnde maiorité de la

population pauvre suruit péniblement dans ,es zones runles. Environ 86%o des pauvrcs vivent
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dans des familles de petifes exploitations ef dépendent de I'agriculture pour leur subsisfance...

Améliorer la productivité de I'agrtcufture à petite échelle ne profitera pas uniquement aux

exploitanfs; e//e créée en outre des emploig . .. et faif ôaisser le prix des denrées alimental''res".

(Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, mai 2000). Cette dernière phrase un peu confuse

relie bizarrement amélioration de la productivité et création d'emplois ; néanmoins elle souligne un

diagnostic pertinent du gouvernement sur le besoin de se focaliser sur le milieu rural et de cibler

les petits exploitants.

Dans le DCPE 1999-2001 , en termes de stratégie à moyen terme, sur le plan macro-

économique, il est confirmé que (( La mise en valeur du potentiel de croissance de l'agriculture ira

de pair avec l'amélioration des infrastrucfures physiques. A cef égard, le Gouvernement s'efforcera

de veiller à ce que les rnvesfissements surlïsanfs en infrastructure rurale, ainsi qu'en recherche et

en vulgarisation agricole, facilitent un développement généralisé du secteur rural.>>. Ceci confirme

le rôle important attribué au secteur public dans la politique malgache. La relation de

complémentarité ou d'impulsion (pulling in) entre I'investissement public et I'investissement privé

qui est soutenue par le courant néostructuraliste est fortement présente dans ces points. Capital

pubfic (4.2) et capital humain et innovation semblent être considérés. Ceci semble orienter la

politique malgache vers le scénario indonésien (voir supra. 5.1).

Dans cette stratégie, le milieu rural est tout particulièrement ciblé, d'une part en raison du

caractère préoccupant de la pauvreté dans les campagnes, d'autre part parce que les objectifs de

croissance économique et de réduction de la pauvreté ne seront pas atteints sans une relance de

la production agricole. Ainsi le besoin de polariser la stratégie de réduction de la pauvreté sur

le monde rural est clairement exprimé. Selon le DSRPI (Novembre 2000), u /a réduction de la
pauvreté visera la recherche d'une croissance encore p/us forte et durable qui profitera aux
pauvres, en portant une attention particulière pour le milieu rural car tous les indicateurs soulignent

le caractère préoccupant de Ia pauvreté en campagne.. . > En concordance avec les objectifs dans

le DSRP, les objectifs assignés au développement rural visent à (i) assurer la sécurité alimentaire ;
(ii) contribuer à I'amélioration de la croissance économique ; (iil) réduire la pauvreté et améliorer

les conditions de vie en milieu rural ; (iv) promouvoir la gestion durable des ressources naturelles ;
et (v) promouvoir la formation et l'information en vue d'améliorer la production en milieu rural.

Les principaux indicateurs objectivement vérifiables concernant le secteur rural sont (ii) le

maintien de la croissance annuelle du secteur agricole de 4% (iii) la réduction du poids relatif du
secteur primaire de 36% actuellement à 25o/o en 2015 (iv) une augmentation de la productivité par

travailfeur par an de I'ordre de 2,4Qo/o (v) les taux de fréquentation et d'accès aux services publics

de base
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Les facteurs de production employés dans le secteur agricole (tene, travail) ne réduisent
pas la disponibilité des facteurs de production dans les autres secteurs; aussi une forte croissance
agricole tend à s'ajouter à la croissance des autres secteurs, tout en assurant un effet redistributif

des revenus. A l'inverse c'est en négligeant les facteurs qui accélèrent la croissance agricole,

comme on I'a fait trop souvent la dernière décennie, qu'on génère une croissance faible sans effet

redistributif sur les ménages pauvres (MELLOR, 2000430).

Ainsi dans les différents documents de politique précités, les objectifs, priorités et

déclarations d'intention concernant le secteur agricole et rural sont nombreux et pertinents bien

que leur application opérationnelle reste à éclaircir. Des orientations et priorités confirmées par la

présente recherche y apparaissent de façon plus ou moins structurée : '

- I'accroissernent de la productivité du secteur agricole, notamment celle de I'agriculture à petite

échelleasl
- L'importance critique des invesfiss ements en irrigation et en infrastructures routièresas2

- Ia promotion des services à ta production, et du crédifss,

- la promotion des micro entreprises, des revenus complémentaires ertra-agricoles,

- le développement des filières de production à haute intensité de main d'æuvre,

- l'intégration verticale de l'agrtcufture avec les indusfnes de transformation et l'indusfne locale

qui ne réussira qu'en l'accompagnant d'une infrastructure adéquate (routes, énergie, eau,

communication).

Le dernier des trois axes prioritaires de la stratégie de réduction de la pauvreté (DSRPI)

est la mise en place d'un cadre institutionnel favorable à la croissance économique et à la

réduction de la pauvreté, qui demande de renforcer les capacités pour améliorer la gouvernance et

les relations entre t'administration et les administrés. Cet axe s'articule autour de la mise en place

des provinces autonomes, de la décentralisation et de I'amélioration de la gestion des affaires

publiques. C'est en effet la capacité de I'Etat à assurer le fonctionnement des institutions qui peut

poser problème. Aujourd'hui, selon Roubaud, I'Etat Malgache ( se trouve dans un tel état de

détiquescence qu'il est même incapable d'assurer ses foncfrons régaliennes... Que/ peut être le

sens de ta démocratie dans un pays où aucun recours n'est possrble du fait de l'instauration d'une

véritabte culture de la corruptionT Celle-ci frappe â fous les niveaux : des seryices publics de base

au sommet de fEtat. Si on y ajoute la chute dramatique de l'efficacité de Ia fonction publique, sous

430 ttttELLOR, W J : art. cit.
a3r eff et revenu, eff et soloires, voir infro .?.3.6
a32 copitol public, voir infro 4.2
433 occès ou crédit (voir infro 4.4), intronts et vulogorisotion (voir infra 4.3)
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le coup de l,hémonagie de cadres compétents, Ia déqualification accélérée de ceux qui restent

dans un environnement de restricfions budgétaires disp roportionnées, il apparaît clairement que la

démocratie ne peutpas s'exe rcer pleinement dans ce conterte' >

pour pallier les défaillances de I'Etat central et favoriser une démocratie plus participative,

des politiques de décentralisation du pouvoir politique et de déconcentration de I'administration

sont promues depuis quelques années, dans de nombreux pays en développement, en incitant à

impliquer ONG, société civile et pouvoirs locaux dans les processus de décision avec l'appui des

bailleurs de fonds internationaux. Madagascar n'échappe pas à cette tendance.

Avec l'étude de putnamas (1993) sur les traditions civiques, la démocratie et le

développement régional en ltalie, Cest la notion de "capital social" qui s'est révélée pertinente

pour expliquer les différences régionales d'efficience du gouvernement et des performances

économiques à partir de différences dans les structures sociales. Là où les structures sociales sont

plus verticales et plus soumises à des relations d'autorité, la capacité citoyenne pour des actions

collectives est limitée et I'accès ou I'influence sur état et marché y est beaucoup plus limitée. A

I'opposé les zones bénéficiant de structures de gouvernement mieux adaptées et plus efflcientes

sont caractérisées par une dynamique socio relationnetle horizontale plus riche (participation

citoyenne et réseaux) correspondant à la notion de capital social (BEBBINGTON, 1999435).

Le déplacement des instances de décision en faveur des collectivités locales est censé

æuvrer dans le sens du renforcement du contrôle des citoyens sur leurs représentants

(',empowermenf' et "accountability") afin qu'ils répondent mieux à leurs attente. Ainsi, selon

Litwacka3o (2000), dans plusieurs pays, la décentralisation a simplement eu lieu en l'absence

d,autre structure d'administration efficace pour fournir les services publics locaux. Dans certains

cas, surtout en Asie de I'Est, la décentralisation paraît être motivée par le besoin d'améliorer la

fourniture des services à de grandes populations et par la reconnaissance des limites à ce que

peut faire I'administration centrale. Néanmoins à Madagascar la compétence de I'administration et

des collectivités locales est encore plus limitée que cetle de l'administration centrale.

Cependant c'est une véritable décentralisation de Ia gestion du développement qui est en

cours à Madagascar, tentement initiée à travers la création de provinces, la mise en place de

GTDR dans le cadre du plan d'Action de développement rural (PADR) ; elle semble se consolider

+r+ pg111ArlÀ, R D ; La fradizione civica nelle regioni ifaliane, ÂÂilono, Mondodori, 1993
+ssgEgg lNGToN,A; ib id
436 LfTVA CK, J : Pourquoi décentraliser?, document de trovsil, WEB Bonque Mondiole, 2000 www.creStn.orq
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dans le cadre du processus de préparation du DSRP qui vise à renforcer le rôle des municipalités

et des instances régionales dans la gestion du développement.

Depuis ZOO1, la lettre de politique de développement rural (LPDR) préconise une stratégie

duate de développement qui intègre dans son mode opératoire, une dimension spatiale et une

logique de pôles : r< Madagascar se distrngue par de fortes disparités en termes de potentiel agro'

écotogique, de capital foncier en bas-fonds ef en périmêfres inigués, de proximité vis â vis des

marchés urbains, de fissu d'opérateurs économiques, de degré d'enclavement entre les sous

régionsr. Cette stratégie distingue explicitement dans le monde rural (i) des zones favon'sées

disposant d'un environnement de réatisation propice avec une surtace importante en plaines,

plateaux ef bas fonds bien arrosés où /es opportunités d'activités économiques sont muftiples, ef

(ii) des zones défavoriséeg génératement plus accidentées, p/us enclavées, qui cumulent les

contraintes structurelles et naturelles. Ce souci d'une approche spatiale s'inscrit dans une

dynamique d'aménagement du territoire (ott). Ainsi le processus de décentralisation doit intégrer

une optique d'aménagement du territoire pour différencier ces zones à fort potentiel ou pôles de

croissance nécessitant des appuis à la production, des zones vulnérables nécessitant une

approche d'appui à la diversification des activités génératrices de revenu. Les GTDR sont chargés

d'articuler les appuis de façon à permettre un développement équilibré qui tire parti des pôles de

production à fort potentiel, renforce leurs liens avec le/les pôles agro-industriels urbains proches et

stabilise les zones vulnérables. Chaque GTDR doit en effet < développer un diagnostic régional

d,aménagement (DRA) basé sur un découpage spatial entre pÔtes de production, zones

vulnérables en termes agro-écotogiques ef pôles agro-indusfn'els ) (LPDR, 2001)'

selon la Lettre de politique de Développement Rural (LPDR,2001), "la dynamique de

dévetoppement rural des zones favorisées, véritables "pôles de production" stimulée par des

actions d,appui cibté, peut rêpondre aux besorns croissanfs de la demande nationale de produits

alimentanes et assurer I'essenfie I de l'offre sur les marchés d'exportation, tout en absorbant le

surp/us de main d,æuvre des zones défavon'sées. On doit y faciliter l'invesfissement et l'accès

foncier pour stimuler des modes d'exploitation modernes (Zones foncières d'lnvesfissement), y

encourager l,intensification particulièrement sur tes pértmèfres inigués (GPf38, PPf3e "')' Cette

dynamique peut stimuler un degré croissan t de spécr,a/is ation des zones ef renforcer les liens

fonctionnels aval avec les pôles agro-indusfnels locaux >>.

a37 voir supro. 4.1.3 De l'onolyse spotiole, régionole et locale à l'oménogement du territoire
a38 6rond périmètre irrigué
a3e Petit périmètre irrigué
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A court ou à moyen terme, ces pôles hénéficieront d'actions permettant de (i) moderniser

les modèles d'exploitation avec des fech nologies appropriées, (ii) promoavoir le développement de

structures interprofessionnel/es régionales au sein des principales filières; (iii) d'améliorer la

pefformance des opérateurs en aval des filières ,' (iv) de développer et organiser /es marchés.

Dans cette logique de pôles, oh retrouve une véritable politique de promotion des filières qui

privilégie la spécialisation des zones. Ceci est à relier avec le groupe de producteurs semi

spécialisés en riziculture (*o) et la politique de relance de la filière r,z (41). Encore une fois, la

relation de complémentarité ou d'impulsion (pulling in) entre I'investissement public et

I'investissement privé est fortement présente dans ces points de la stratégie Malgache. On notera

par ailleurs que cette lettre de politique comprend des éléments déclaratifs peu reliés avec la

réalité comme les zones foncières d'lnvestissement qui sont demeurées au stade d'idées.

Dans les zones vulnérables, la LPDR privilégie la sécurité alimentaire en prônant de

multiplier les activités génératrices de revenu, d'assurer une diversification vivrière et de réduire

les comportements de marginalisation. Ceci concerne les sous régions structurellement déficitaires

disposant de modèles d'exploitation écologiquement fragiles et peu performants et les sous

régions affectées par de fortes contraintes climatiques et donc plus vulnérables en matière de

sécurité alimentaire. ll s'agit d'encourager dans ces zones < le développement d'activités

secondaires génératrices de revenus (artisanat, filières de cueittetteq2 forestière, tourisme, pêche,

migration saison nière) et d'investir un maximum sur le capital forestier et environnemental en

matière de reboisement et de stabilisation des sysfèmes de culture sous couvert végétal

(SCy/...On recherche à stimuler... le phénomène de retrait progressif des activités agricoles en

favorisanf des activités secondaries à forte valeur ajoutée (LPDR) .rr. Ce diagnostic est proche du

diagnostic actuel sur les zones vulnérables en Asie (*t). Cette politique concernant les zones

vulnérables semble sous-estimer la dynamique de mobilité de la population et les opportunités

d'emploi générées dans les pôles de production (*). ll est important de faciliter la mobilité de la

population au sein de I'espace rural. Toute mesure tendant par exemple à freiner l'émigration des

zones rurales les plus marginales risquerait d'avoir à terme I'effet inverse de celui escompté (*u).

Ceci conduit à promouvoir l'investissement routier pour désenclaver ces zones (*u).

#o voir supro. 3.1
sl voir infro. 5.3
#2 Plontes médicinsles, hui les essentiel les, rophio, chompignons...
#3 voir supro. 5.1.2
w voir migrotion supro. 1.4
#5 voir supro. 4.1.3
ffi voir supro. 4.?.?
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ll ressort de cette anatyse que les principes conducteurs de la stratégie malgache de

réduction de la pauvreté sont appropriés et fournissent une direction adéquate, malgré

certaines omissions (foncier, crédit). On y retrouve un ciblage pertinent sur I'agriculture et le

développement rural, la prise en compte des dynamiques d'économie régionale, de la dualité

entre zones vulnérables et zones à fort potentiel. Gette dynamique de pôles traduit une

approche d'aménagement du territoire et de développement endogène. C'est donc en aval

dans le cadre de ta mise en Guvre des politiques, qu'il se pose un problème traduisant des

déficits de carac,tère institutionnel et opérationnel. En d'autres le pays dispose d'un diagnostic

très conect de la situation et des potentialités. Néanmoins il demeure tributaire de I'immobilisme

gouvernemental et des capacités réduites de mise en æuvre des politiques, de l'absence de fonds

publics et d'un manque d'autorité publique dans la mise en æuvre des politiques fiscales.

Sur base des objectifs de croissance de cette stratégie, le paragraphe suivant permettra de

cerner les perspectives globales d'évolution et de spécifier les implications sectorielles des

objectifs de croissance en travaillant sur les projections d'un modèle de croissance duale.

5.2.2 PNOICCTION ECONOMIQUE SUR BASE D'UN MODELE DE GROISSANCE DUALE

A) QUeU-eS SoNr LES DvNAMIQUES ACTUELLES DE CROISSANCE DEMOGRAPHIOUE FI

MACROECONOMIOUE A MADAGASCAR

En 2000, le secteur rural est un secteur essentiel de l'économie malgache avec près de

4go/orri7 du plB48 en intégrant agriculture, élevage, pêche, forêt et les industries agro-industrielles

avaf . L,agriculture fournit environ 27 o/o du PIB et 40 % des exportations#e et représente les

moyens de subsistance pour TS o/o de la population. Malgré tous les efforts successifs initiés et les

signes de reprise constatés, ta croissance économique globale du secteur reste encore

insuffisante pour juguler la pauvreté qui sévit surtout en milieu rural' Certains secteurs ont

cependant connu une nette amélioration de leurs performances : secteur de la pêche et de

I'aquaculture, aviculture intensive, etc.

Sur bases des projections et perspectives démographiques de l'lnstitut National des

Statistiquesoso (INSTAT), en s'arrêtant à l'hypothèse basse (évolution identique à la période 75-93)'

le différentiel de croissance entre la population rurale (1,5%) et la population urbaine (4,7o/o) est

#r 35,5.h issus du secteur primoire strict (ogriculture, forèt, élevoge) et 6,9'L issus des industries ovol (o9ro-

industries,, ogro-olimentoire, toboc, boissonJ, huiles, cuir) sur les chiffres de l'onnée 1999 (fr/\inistère des

Finonces)
#8 PrB 2ooo 26 35o milliords fmg
ne voleur totole d'Exportotions en 2000: 6631 milliords fmg
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de plus de 3% entre 1999 et 2015. Le poids relatif de la population rurale devrait passer ainsi de

75% à640/o d'ici 2015 tandis que la population urbaine passera de 25o/o à 36% de la population. Le

développement rapide des bourgs et centres urbains régionaux qui contribue à ce différentiel de

croissance de la population urbaine, est un facteur déterminant dans les dynamiques régionales

de développement. ll renforce les débouchés, l'accès aux services.

Les phénomènes d'urbanisation (croissance de la population urbaine plus rapide que de la

population rurale), et d'industrialisation (croissance plus rapide du secteur industriel que du secteur

agricole) sont les effets du développement économique et de la croissance du PNB/ tête. La part

du secteur agricole dans le PNB en diminution implique souvent un phénomène migratoire des

campagnes vers les villes suite à I'intérêt économique limité des populations rurales à demeurer

dans des zones où l'emploi productif est rare. Selon te modèle classique (MOUNIER, 1992451), ta

diversification sectorielle de l'économie, étape obligée dans le processus de développement, exige

une libération de la main d'ceuvre agricole pour que les migrations intersectorielles de la force de

travail se fassent sans détérioration de la situation alimentaire. Le surproduit agricole doit donc

augmenter, nécessitant une augmentation de la productivité du travail agricole.

Madagascar doit atteindre un double but : faire progresser son agriculture et en même

temps, intégrer l'économie rurale dans l'économie industrielle pour pouvoir accélérer la croissance

économique globale et relever les revenus, augmenter I'emploi et la sécurité alimentaire.

Après 4 ans d'accélération progressive de la croissance économique, (1997: 3,670, 1998:

3,9o/o, 1999 i 4,7o/o,2000 : 4,8o/o), Madagascar illustre une dynamique s'appuyant sur le secteur

secondaire (5,8% en 1999, 5,5o/o en 2000) grâce à de nombreux investissements et à la

promotion de nouveau produits (textiles, industries alimentaires, boissons, industrie du bois,

matériaux de construction) et sur le secteur tertiaire (4,60/0 en 1999 et 6,10/o en 2000) qui est

stimulé par I'activité sur les bâtiments, les travaux publics, le tourisme, les transports et les

télécommunications.

Selon les objectifs fixés par le gouvernement, le secteur de développement rural, dont une

part importante du potentiel est encore largement sous-exploité, devrait assurer une croissance

forte et durable à un rythme moyen de 4 o/opàr an pendant la période 2001-2015.

ll s'agit donc d'intégrer I'ensemble des objectifs quantitatifs de croissance économique des

différents secteurs et les tendances de croissance de population rurale et urbaine dans le cadre

+ro 15151AT ; Projecfions et perspecfives dénographiques, documenf off iciel, L997
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d'un modèle de croissance duale pour déterminer à la fois le profil de l'économie malgache à
I'horlzon 2015 et les implications en termes de croissance de la productivité du travait, afin de
disposer d'un cadre précis pour déterminer des scénarios de croissance sur le secteur agricole et
la filière riz.

e) lrurener DES MoDELES DE cRolssANcE DUALE

La question du développement a toujours été associée à l'élaboration de théories de la
croissance. L'économie du développement a alimenté la réflexion des théoriciens de la croissance

; ceci a contribué à renforcer le concept de changement quantitatif accéléré. Inspirés des modèles

de croissance, les modèles de développement se distinguent selon les cas par (i) le changement

structurel privilégiant I'articulation agriculture-industrie et (ii) par une optique de croissance

volontaire avec des choix ex ante d'investissement. ll existe différents types de modèles de

développement (voir aussi supra. 4.1); l'objet de ces modèles est de mettre en évidence en

fonction d'hypothèses de travail les contraintes qui pèsent sur le processus de développement.

L'approche de l'économie duale est issue d'une tentative pour comprendre la relation (ou

l'absence de relation) entre un secteur traditionnel en retard et un secteur moderne en croissance

dans les sociétés non occidentales marquées par les intrusions économique, politique et militaire

du colonialisme occidental. Les modèles statiques d'économie duale soulignent I'interaction limitée

des secteurs traditionnel et moderne ; il s'agit du dualisme sociologique développé par Boekeas2

qui prétend que la pensée économique occidentale n'est pas applicable aux économies tropicales

coloniales : "gua nd un clivage prononcé, profond, large divise la société en deux segmenfs, de

nombreux problèmes socia ux et économigues se prése ntent de façon entièrement différente"...

Ces modèles statiques concernent aussi le dualisme enclavé, variante du dualisme statique

développé par des théoriciens du commerce international pour expliquer : "on voit un secteur

productif produisant pour l'exportation coexister avec un secfe ur à faible productivité produisant

pour le marché intérieur (S/NGER 195d5\. Les nouveaux modèles dynamiques identifient

l'agriculture comme secteur traditionnel et l'industrie comme secteur moderne et tentent de décrire

I'interaction croissante de ces deux secteurs au cours du processus de développement

+st 6gg1qrER, A; op. cit.
452 BOEKE. J H : The sfructure of î&therlands fndian economy, New York ,1942
453 SIN6ER, H W ; The Distribution of 6oins between Investing ond Borrowing Countries", American Economic
Review, P&P (f/tay), vol.40, pa7$ff , 1950
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Selon Hayami et Ruttafloil, les modèles dynamiques d'économie duale reconnaissent la

validité de la typologie dualisme sociologique - dualisme enclavé pour nombre d'économies sous-

développées, en particulier les économies post-coloniales de I'Asie du sud et du sud-est, celles de

I'Afrique et les économies d'Amérique Latine dans les pays où les populations indigènes sont

nombreuses. Selon Fei et Ranis+ss (1964), ces économies "se cara ctérisent par la coexiste nce de

deux secfeurs : une agricutture de subsisfance relativement importante et accablée par Ia

stagnation, où te taux de salaire est déterminé par les forces institutionnelles, et un secteur

industriet marchand relativement petit mais en croissance dans lequel /es conditions de

concuffence prévalent sur /es marchés des facteurs'1 L'articulation agriculture-industrie est le

principe de base de l,approche intersectorielle à partir de la thèse de Lewisu*. Comme chez Lewis,

au commencement, il y avait I'agriculture. On y produit avec un stock donné de travail et de terre.

Les rendements sont décroissants. La libération de la main d'æuvre agricole pour l'industrie

dépend de la croissance du surplus agricole. Si le taux d'accrolssement démographique est bas

comparé à celui du progrès technique dans I'agriculture, la condition d'apparition d'un surplus

agricole est assuré permettant d'accélérer I'industrialisation. Le différentiel de croissance entre

ag1culture et industrie induit un besoin de transfert de travailleurs de l'agriculture vers I'industrie,

qui sous-tend une croissance de la productivité du travail agricole pour répondre à la demande.

Ces modèles se basent sur l'offre des facteurs de production. Où se trouve la demande

pour la production du secteur industriel-urbain? L'approche par l'équilibre interdépendant des

marchés où s'échangent les productions de chaque secteur permet de tenir compte des demandes

réciproques entre t'agriculture et I'industrie. Le secteur industriel se distingue par une production

déterminée par la demande, alors que dans le secteur agricole, les prix sont flexibles en fonction

de I'offre et de la demande. Le mérite de ces modèles est d'analyser une articulation sectorielle

déterminante sans toutefois disposer d'une vision actualisée des relations entre agriculture et

industrie, entre les æmpagnes et les villes. Les expériences d'industrialisation rurale qui ont

introduit une certaine mixité d'activités au sein même des ménages ruraux ou encore le couplage

dans ces derniers des revenus de l'émigration et de l'agriculture mériteraient plus d'attention quant

à leurs implications théoriques selon Elsa Assidon4sT 12000). Dans ces modèles, l'évolution de la

productivité reste déterminé par les taux de croissance employés.

aæ HAYeil\r, Y et R,urrAN, v w; ort. cit.
oE5 FEr, J et RANT', G : Developnenf and Enploynenf in the Open Dualistic Economy, Development and Unlimited

Supplies of Lobor, e.g. Arthur Lewis, llÂonchester, Monchester School, t964
+oe ;EY71s ,A ;o r t . c i t .
457 AssrDON, E : les fhéories économiques du développenenf, les mo.dèles de croissance, Edition Repères, Lo

découverte,P 4L-46,2000 page JJ'



Avec un taux de croissance pris comme objectif , I'arbitrage entre les techniques intenses

en capital ou en travail, peut dépendre des objectifs de maximisation soit du produit soit de

I'emploi. Senas8 (1960) plaide dans le cadre de la planification indienne pour te choix de techniques

"intermédiaires" en termes d'intensité de capital, qui étaient pour lui les seules susceptibles de

maximiser le surplus réinvestissable et I'emploi. Un tel objectif permet d'éviter de transformer une

partie de la population en assistés : on ne peut pas se résigner à ce que 10% produiraient pour

les 100% sous prétexte d'efficacité technique. Acquérir un emploi, c'est produire, accéder à

un revenu et aussi être reconnu socialement (SEN, 197545e).

Selon Martin et Devashish60 (1999), la notion de croissance de productivité relativement

lente dans I'agriculture a été centrale dans plusieurs théories du développement économique.

Ainsi depuis Adam Smith, de nombreux économistes ont considéré comme un axiome que la

productivité croît moins rapidement dans I'agriculture que dans le secteur manufacturier. Smith lui

même voyait cette différence comme une conséquence inhérente des difficultés à étendre la

division du travail au profit de I'industrie. De même !e modèle de Ricardo assume que la

technologie agricole est fixe. Les modèles d'économie duale (LEWIS, 1954) présentent une

distinction entre un secteur rural traditionnel et stagnant et un secteur industriel moderne (HAYAMI

RUfiAN, 1985461). Néanmoins le potentiel de croissance de la productivité du travail est

considérable dans I'agriculture modeme. Schultzau' (1964) considérait que le secteur agricole des

pays en développement n'est pas stagnant. Dans cette idée, les petits producteurs font un emploi

efficace des technologies disponibles. Le problème est lié à la fois au manque de disponibilité

d'intrants adéquats et aux difficultés à disposer d'un environnement de réalisation optimisant

l,emploi des intrants. Hayami et Ruttan cités précédemment ont analysé un ensemble de cas de

succès de transfert technologique rapide dans I'agriculture ; ils mettent en avant le rôle primordial

des institutions et des politiques dans le développement de l'agriculture rnoderne.

c) Un MoDELE DUAL sEcrEUR PRIMAIRE/ INDUSTRIE-sERVIoEs

Les activités économiques peuvent être regroupées selon les concepts de branche et de

secteur. Le premier se rapporte à la notion de produit, le second à celle d'entreprise. La branche

comprend l'ensemble des activités économiques qui concourent à la production de biens

45s SEN, A ; Choice of Techniques: an aspecf of the theory of planned economic development, Oxf ord, Blqckwell,

1960
4se SEN, A ; Enploynenf, Technology and Developnenf, Oxf ord, Clorendon Press, 1975
60 l nRTTN, W ef DEVASHIDSH, M; Producfivity êrowfh and Convergence in Agriculfure and tUlanufacturing,

Deportment of Economics, Florido Internotionol University, 1999
sl HAyAMr, y et RUTTAN, v w ; op, cit.
462 scHULTz, T W ; ort. cit. 
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déterminés, quet que soit le type d'entreprise qui y participe. Le secteur regroupe les entreprises

en fonction de leur activité dominante. La structure économique d'une branche est principalement

caractérisée par I'importance relative des consommations intermédiaires achetées (Cl) qui mesure

la participation des autres branches à la production de la branche considérée et par celle de la

valeur ajoutée brute (VA) dans la production finale de la branche (PFB) qui exprime la participatlon

de la branche à l'élaboration de ses propres produits.

Coefficient structurel de la branche : C = Cl / VA.

D'après Malassis (1986) : Soit un modèle à deux secteurs: agriculture (a) et industrie (i).

Posons

. n. et îi = fépartition en pourcentage des emplois (n'+ ni=100)

. N = nombre de travailleurs dans l'économie globale

o Na = nombre de travailleurs dans I'agriculture = h, *N

. Ni = nombre de travailleurs dans I'industriê = îi *N

o Wa, Wi = productivité du travail dans I'agriculture et dans I'industrie

. Pa, Pi = production dans chacun des secteurs

I  H=populat iontota le

. c", ci = consommations par habitant de produits sectoriel

o Ca, Ci = consommations totales correspondantes

On peut écrire, en économie fermée, que la production spécifique d'un secteur est

équivatente à ta consommation intérieure des biens de ce secteur, soit

Pa=(n ,  * l f )  *  V la=Hxco

Donc n^ -  H xco 
et

"  NxWa

Ce modèle relativement simple ignore les échanges extérieurs à l'économie de

Madagascar ainsi que t'investissement. Si on I'applique en distinguant deux secteurs dominants,

le secteur primaire essentiellement concentré en zone rurale et le secteur industrie - services qui

concerne d'abord les zones urbaines mais aussi les ménages ruraux non agricoles, oî peut

schématiser ta dynamique de dévetoppement avec ses différentiels de croissance entre

secteurs et entre populations urbaines et rurales et ses implications. Geci permettra de

disposer d'une vision prospective de I'impact futur des dynamiques de croissance en

cours.

Page 332



Etant donné que la très grande majorité des ménages impliqués sur d'autres parties du

secteur primaire comme l'élevage, la forêt et la pêche sont aussi des ménages agricoles, or

considérera dans le présent modèle dual comme équivalentes les populations de ménages ou

actifs agricoles et celles de ménages ou actifs du secteur primaire.

Néanmoins dans le cadre malgache, le pourcentage d'emploi par secteur (n., ni) est

relativement bien cerné ainsi que ses perspectives d'évolution future. C'est davantage la

productivité du travail par secteur et son évolution qu'il s'agit de mieux cerner. C'est pourquoi les

équations précédentes sont réajustées pour déterminer l'évolution de la productivité :

Donc p[- - H xco 
et

"  N  xno

A terme le niveau de productivité sectorielle du travail et la répartition sectorielle de la

population active doivent se réajuster en fonction de la valeur relative des consommations par tête

des produits de chacun des secteurs. Or le développement est caractérisé par une croissance

relative de Ci par rapport à Ca. D'autre part, dans le secteur industrie - service à I'inverse du

secteur primaire à dominante agricole, la croissance de Ci est plus importante que Wi ce qui

conduit à une demande accrue d'emplois dans ce secteur et une offre d'emplois de la part du

secteur agricole. On observe donc une diminution du rapport Na/H.

Au vu de la dynamique démographique de croissance en cours et de la diversification des

activités économiques en milieu rural, il a été posé une hypothèse de réduction lente de la part

relative de population agricole en milieu rural passant de 91 o/o à 88o/o de la population rurale en 15

ans. Avec une croissance annuelle de la population rurale (1,4o/o) trois fois plus basse que celle de

fa population urbaine (4,6%) et une croissance globale de la population de 2,4o/o, on constate une

croissance limitée de la population agricole (1 ,1o/o) et de ses actifs.

A I'horizon 2015, I'industrie et les services représenteraient 40% de la population active

contre Zgo/o en 2000. Le nombre d'actifs hors du secteur industrie-services aura ainsi presque

doublé en 15 ans (+93%) tandis que le nombre d'actifs du secteur primaire aura augmenté

seulement de 18o/o.

La variable développement = nombre d'actifs agricoles par habitant = Na/H. est

actuellement de 0,39 actifs agricoles par habitant. Cette variable qui dépend de la répartition de la

population par secteur d'activités (processus de développement) va passer en 15 ans à 0,32 actifs

agricoles par habitant.
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2000 2005 2010 2015

Population rurale (habitants)
% population agricole

population agricole / secteur primaire
Taille du ménage agricole

Nombre de ménages agricoles
Nombre d'actifs agricoles/ ménage
Nombre d'actifs Agricoles (primaire) Na

11 244 000
91o/o

10 270 228
4,95

2 166 000
2,78

5 898 000

12172000
90%

10954800
4,95

2 258 722
2,78

6 279 246

13087000
89o/o

11647430
4,85

2 401 532
2,78

6 676 259

1 3806000
88o/o

12149280
4,85

2 505 006
2,78

6 963 917

Ménages ruraux non agricoles
Population Urbaine

Nombre de Ménages urbains
Nb actifs/ménage urbain ou non agr.
Nombre d'Actifs ruraux non agricoles

Actifs Urbains
Total Actifs Non Agricoles Ni

202 869
3 905 273
976 318

2
1 952 636
405 738

2 358 375

250 969
4 933 000
1 233 250

2
2 466 500
501 938

2 968 438

296 819
6 192 000
1 il8 000

2
3 096 000
593 637

3 689 637

341 592
7 742 000
1 935 500

2
3 871 000
683 184

4 554 184

% pop active secteur Primaire
% pop. act. Industrie-services

na
Ili

71o/o
29o/o

68%
32o/o

64o/o
36%

60%
40o/o

Total Actifs N I 256 375 I 247 684 1 0 365 896 1 1  5 1 8  1 0 1

Population totale H 15 149 273 17 105 000 19 279 000 21 548 000

Après avoir été testé sur 2000, le modèle a été utilisé pour illustrer la prospective de

croissance sur 2005,2010 et2015 en se basant sur I'objectif de croissance de la stratégie

de réduction de la pauvreté (6,3% de croissance annuelle). La figure ci-dessous illustre

comment cet objectif de croissance s'intègre dans le trend actuel de croissance (1996-2000). On

notera cependant que ce scénario de croissance correspond à un scénario relativement optimiste.

Evo lu f l on  réc€n te  du  P IB  ma lgache  (1935-99)  e t  p rospec t l ve  de

c r o l s s a n c e  D S R P  ( 2 0 0 0 ' 2 0 1  5 )
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Ci dessous, le modèle permet d'illustrer le maintien d'un fort différentiel de productivité du

travail entre les secteurs.
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2000 2005 2010 2015

22221 30 160 40 935 55 559
7 840 I 495 11 500 13 929

14 381 20 664 29 434 41 630
35o/o 31o/o 28o/o 25o/o

(000 frng) (000 trng) (000 frng) (000 frng)

517 555 597 646
949 1208 1527 1932

1 329 1 512 1 723 2 000
6 098 6 961 7 978 I 141

PIB
PIB primaire (agricole, élevage, forêt, Pa

mines. . . )
PIB Industries Services Pi

PIB primaire/PlB

Equiv. consommation primaire/ habitant ca
Equiv. Ind./services/ habitant c;

PIB primaire/ actif Wa
PIB ind/serv/ actif Wi

Tableau 73 : Modèle dual de croissance : oroductivité du travail par secteur et disoonibilités par habitant

Ce tableau illustre en effet la forte disparité du PIB par travailleur selon les secteurs et donc

de la productivité du travail variant de 1 à 4,6 entre le secteur primaire et le secteur industries-

services en 2000.

Les taux de croissance employés sur 2002-2010 sont des objectifs de croissance. lls

n'intègrent pas les effets de la crise politique de 2002, qui selon les Nations Unies, entraînerait

une croissance négative de -6% à -9% pour 2002.

Tableau 74 :Taux de croissance sectoriels

La figure suivante illustre le différentiel d'évolution des secteurs qui conduit à terme

Madagascar vers une économie moins dépendante du secteur primaire. Les différentiels de

croissance projetés par secteur par le gouvernement dans le Document de Stratégie de Réduction

de la pauvreté conduisent à une réduction conséquente du poids relatif du secteur primaire

(passage de 35% en lggg à 28o/o en 201 O et25% en 2015) au profit des secteurs secondaires et

tertiaires plus concentrés en zone urbaine.

a63 Reconstitué à portir des données du PNUD ?OOZ http:/www.onu.dts.mg lpnud/Pags/lrlews/rprtcrise.PDF
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Figure 36 : Prospective d'évolution du PIB par secteur (200G2015)

Evolution proepectlve du PIB par secûeur (2000-2015)
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L'objectif de croissance économlquê sous-tend ainsi une crolssanoe annuelle de la

productivité par travailleur de 2,76% dans le secteur primaire et de 2,74o/o dans le secteur

industrie-services (50 % de croissance de la productivité du travail sur 15 ans pour les deux

secteurs).

Prospaetlve d'6volutlon du PIB par travailleur

-F PIB primaire /trav.rural
{- PIB ind-serv /trav. urb.

Fiqure 37 : Prospective d'évolution du PIB par travailleur (2000-2015)

ll est à souligner que I'augmentation de la productivité agricole a un lmpact considérable

en termes de réduction de la pauvreté et cet impact est relativement plus élevé sur les plus

pauvres et sur la distribution de revenu dans les ménages les plus vulnérables. Si on a une

croissance qui laisse de côté le secteur agricole, elle sera d'abord plus réduite mais, surtout, la

composante de croissance la plus active sur la réduction de la pauvreté va manquer (MELLOR,

2000464).

L'analyse réalisée reste assez globale vu les hypothèses réalisées. Au vu du degré

d'ouverture de l'économie malgache vis à vis du marché intemational qui se caractérise en 1999
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par un ratio de 0,58 de la valeur totale cumutée des importations et des exportations sur le PlB,

I'hypothèse d'économie fermée est difficile à justifier. Par ailleurs ce modèle dual très agrégé ne

permet guère de différencier les consommations par habitant selon qu'ils soient urbains ou ruraux.

Cette approche macroéconomique a permis de cerner les perspectives globales

d,évolution et de spécifier les implications sectorielles des objectifs de croissance et les

gains de productivité à atteindre. Afin d'anatyser comment accroître la productivité du travail au

niveau sectoriel, il est nécessaire de repasser au niveau méso-économique pour spécifier les

implications micro-économiques des objectifs macro-économiques développés particulièrement

sur le secteur agricole et ta filière riz, à commencer par la croissance de la productivité du travail.

On notera que les développements du chapitre 4 sur la croissance endogène seront rnis à profit

comme facteurs externes contribuant à augmenter la productivité.

o/o PIB
national en

1999

% secteur
prlmaire en

1999

1998 1999 2000 2001-2005

Sect agricole
Sect élévage

Sect. Pêche
Sect forêt

16.4o/o

3.50/o

4.ïYo

5.3%

55%
12%
16o/o

18o/o

1.0To
-0.6%

4.0%
7.0o/o

5.4o/o
-3.7o/o

4.5o/o

5.0%

1.9%
0.5%
5.0%
5.0%

3.5%
1.0o/o

5.5o/o

5.5%

Sect primaire 30.0% 100% 2.1olo 3.4o/o 2.7e/o 3.9%

Source:MinistèredesFinancesetffimie(Rappirtéconomique2000)etDSRPI200I

Au vu des performances des sous-secteurs sur les trois dernières années disponibles,

l,évolution médiocre de l'élevage limite les performances d'ensemble. Elle est néanmoins

contrecarrée par la dynamique de croissance des secteurs pêche et forêts. Dans ce contexte, la

réalisation d,un taux de croissance de 3.9% du secteur primaire requiert une croissance du secteur

agricole de 3.5%. Au vu des performances réduites des filières agricoles d'exportation (café, clou

de girofle, poivre) une tel niveau de croissance agricole ne peut se faire sans une forte relance de

la principale filière agricole, le riz. Aussi il sera étudié dans la suite du chapitre deux scénarios

prospectifs d'évolution de cette filière clé.

4 n i l l E L L o R , w J ; o p . c i t .
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5.3 ScENARros pRospEcrFs DE cRorssANcE DE LA FTLTERE Rrz

5.3.1 Scennnro DE pRoJEcnoN DU TREND AcruEL

Avec un trend actuel de quasi stagnation (croissance de 0.2%) de la production rizicole, il

se pose une question majeure sur la façon dont Madagascar va satisfaire à le demande nationale

en riz d'ici 2015. Avec une croissance de la population de 2,47Vo par an et une hypothèse de

décfin de la consommation de riz par tête passant de 136 kg à 125 kg en zone rurale et de 111.8

kg à 105 kg en zone urbaine, la demande nationale devrait en effet passer de 1.9 millions de

tonnes en 1999 à 2.5 millions de tonnes en 2015 à raison de 1.9o/o de croissance annuelle (table

ci-dessous). Avec une croissance annuelle de la production domestique se maintenant à 0.2o/o, la

demande en riz importé va passer de 175 000 tonnes en 1999 à 765 000 tonnes en 2015. En se

basant sur les prix de 1999, la facture d'importation de riz passerait ainsi de US$54 millions en

1999 à US$235 mil l ions en 2015.

Tableau 76 : Scénario de oroduction basé sur le trend actuel

Hypothèse de stagnation 0,2%o /an 1999 Croissancel an 2015

population urbaine nb

Consom rizlurbain Kg/tête

Population rurale nb

Consom rizlrural Kg/tête

Population totale nb

Consom moy. rizltête Kg/tête

Demande nationale Tonnes

Production disponible Tonnes

3 714

1 1 1 , 8

10863

136,0

14 577

129,8

1 892 603

1 717 605

4,70ft

-0,4o/.

1,50/.

-0,5%

2,47o/.

-0,601

1,9o./,

o,20/.

7742

105,0

13806

125,0

21548,0

117,8

2 538 660

1 773 401

Volume additionnel

lmportations de riz Tonnes

Coût des importations (US$ millions)

174 998

53,85

590 261

181,62

765 259

231

En outre une telle stagnation du riz réduirait de façon considérable la croissance

économique du secteur primaire. La valeur ajoutée des producteurs rizicoles (9.4% du PIB)

correspond en effet à près de 57o/o de la valeur ajoutée du secteur agricole (1 6.4% du PIB). Aussi

avec 0,2o/o de croissance rizicole, la croissance du secteur agricole devrait plafonner en dessous

de 2o/o et la croissance du secteur primaire ne pourrait dépasser 3o/o au lieu de 3,9o/o escomptés

dans la stratégie de réduction de la pauvreté. Un tel scénario réduirait fortement I'impact d'une

stratégie de réductlon de la pauvreté en milieu rural
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5.3.2 Scerunnto DE cRotssANcE sourENUE

A I'opposé du scénario précédent, ce scénario simule une croissance de la production

domestique permettant de répondre à la demande nationale sans dépendre des importations. Les

hypothèses employées sur la demande sont similaires hormis pour la consommation par tête qui

dans un scénario de croissance devrait baisser moins vite passant de 136 kgltête à 132 kg/tête.

Ceci entraîne une demande nationale augmentant de 2.1% par an et atteignant 2.6 millions de

tonnes en 2015.

Tableau 77 : Scénario de croissance soutenue

Hypothèse de croissance 2.8% /an 1999 Croissancel an 2015

population urbaine nb

Consom rizlurbain Kg/tête

Population rurale nb

Consom rtzlrural Kg/tête

Population totale nb

Consom moy. rizltête Kg/tête

Demande nationale Tonnes

Production disponible Tonnes

3 714

1 1 1 , 8

10863

136,0

14 577

129,8

1 892 603

1 717 605

4,70/o

-0,40/o

1,50/o

-0,20/o

2,470/o

-0,4o/o

2,10/o

2,80/o

7742

105,0

13806

132,0

21548,0

122,3

2 635 302

2671 857

Volume additionnel

lmportations de riz Tonnes

Coût des importations (US$ millions)

174 998

53,85

- 211 553
- 65,09

. 36 555
-  1 1

pour couvrir ce niveau de demande, la production domestique devra s'accroître de

Z.Bo/o par an, générant ainsi un surplus marginal de I'ordre de 36,000 tonnes (Tableau 77) et

permettant des économies conséquentes en devises en annulant les importations. Dans le cadre

d'un tel scénario de 2,8o/o de croissance de la production rizicole, il faudra aussi disposer d'une

croissance soutenue 4,3olo de croissance du reste du secteur agricole pour assurer une croissance

effective de 3,5% du secteur agricole dans son ensemble et de 3.9% du secteur primaire. Ce

scénario se calque sur évolution de la demande domestique sans chercher à épuiser le potentiel

de croissance de la filière qui pourrait conduire à des problèmes d'écoulement sur le marché

mondial. ll demeure très en dessous des scénarios développés entre 1980 et 2000 par le Vietnam

(S.B% de croissance rizicole) ou l'lndonésie avec 4% de croissance rizicole de 1970 à 1999 (voir

supra. 5.1.2).

L'effet sur les revenus ruraux de la croissance de la production rizicole sur les bases du

scénario cl-dessus est très significatif, représentant près de 1200 milliards de FMG de revenu
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économique additionnel annuel pour les riziculteurs (US$ 184 millions) et près de 1700 milliards de

FMG pour t'ensemble de la filière (US$ 261 millions) sans prise en compte des effets indirects.

euelle serait la croissance supplémentaire nette du revenu dans les zones rurales si le

pouvoir d'achat des ménages rizicutteurs venait à augmenter ainsi? La réponse à cette question

dépend de la façon dont les ménages ruraux dépensent le revenu supplémentaire ? Selon

Delgado et ala65, << pour chaque doltar de revenu agricote additionnel, le revenu total du ménage

augmenterait de Z.BB dollars au Burkina Faso (y comprts Ie dollar étant â l'origine de la

croissance), l,g6 dottar au Niger, 2,48 dotlars dans /e bassrn arachidier central du Sénégal et 2,57

dottars en Zambie D. En effet, le supplément de revenu des ménages ruraux est dépensé en

grande partie pour des biens et services de production locale. < Ces biens locaux en question

n,ont souvent pas de produits de substitution pouvant être impoftés à bon marché. Enfin des

ressources de production sous-exp loitées existent localement, qui peuvent être poussées dans la

production par une demande locale accrue pour tes biens qu'elles peuve nt aider à produire. De

tettes ressources sous-exp/oifées ne se trouveront que si les possibr7ités d'augmenter /es

exportations de ta région sonf suffisamment timitées par des coÛfs de transfert élevés ef autres

coûts de transactions pour supprimer te chômage qui résulterait d'une demande locale

insuffisante >>. Les zones rurales de Madagascar correspondent à ces caractéristiques à des

degrés divers.

En prenant en compte les effets multiplicateurs en milieu rural qui sont estimés à un ratio

de US$ 2 générés en revenu par dollar de production agricole supplémentaire (ratio 1 : 2), il est

estimé que le scénario de croissance du secteur riz pourrait accroître le Produit intérieur brut de

I'ordre de US$ 445 millions par an.

Afin d'assurer une croissance de 2.8o/o de la production par an, il faudra à la fois augmenter

les rendements rizicoles tant en irrigué qu'en pluvial, accroître I'intensité culturale (nombre de

récoltes par an) sur le riz irrigué et le tavy, étendre les surfaces en riziculture pluviale (Tableau 78).

Le facteur rnajeur de croissance reste néanmoins la croissance de rendement avec un objectif de

Zo/o par an. Si I'on considère l'évolution médiocre des rendements dans le passé, une croissance

annuelle de 2o/o de la productivité représente un défi majeur. Cependant des comparaisons

croisées avec d'autres pays montrent qu'une telle croissance annuelle de rendement reste très en

dessous des performances passés du Vietnam (3,4o/o de croissance annuelle des rendements

*u DEL6nDo, c L, HopKrNs, J, KELLy , v A, HAaELL P : Lioisons pour la croissance agricole en Afrique sub'

saharienne, f FPRI Roppont de Recherche L07, Décembre 1998 
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entre 90 et 99), de la Thailande (2,8o/o de 1980 à 1999), du Mali avec 4,6% de croissance

annuelle des rendements de 1986 à 1999 (voir 5.1 .2)

Aquatlque riz pluvial Rlz sur brûlis- Tavy

Crolssance annuelle des rendements

Croiss annuelle de la superficie cultivée

Crorssance des surfaces physiques

Croissanc e de l'inten sité cultu rale

2,0yo

0,7%

0,0yo

0,7yo

2,0To

2,1To

2,1To

0,0To

1,80/o

0,00/o

-1,0yo

1,0yo

de2lsorghal'ffi î::,':;ï,'.ï,iïffi 
'J:i:#::i'i:iÏ::::'iJ',";"#-:ii:i

près de 1700 kg/ha. La surface totate cultivée en riz aura augmenté de 13,2o/o, essentiellernent

par I'augmentation de I'intensité culturale (nombre de cycles de culture par an par ha). Basé sur

I'objectif de croissance de 2,8o/o, en tenant compte des pôles d'intensification et des zones moins

favorisées, la croissance de la production a été projetée par région (tableau 80). Le rendement

moyen à atteindre en 2O1S (2,6T/ha) est comparable au rendement de riz du Bangladesh en

lgg9; il demeure très en dessous des rendements actuels du Vietnam (aTlha) et de I'lndonésie

(4,6 T en 1997).

1999 2015

cultivée moyen I cultiv6e moven

Û,a) (kg) (tonnes) (ha) (xg) ttonnest

Total 1 448 945 1 918 2778391 1 tise vcu zolo g

Evoluticrn annuelle 0'6% Zrv'lo zro'lo

Aquatique
Pluvial
Tavy

1 163 269
136 003
149 673

2 500 231
170 487
107 673

1 300 624
189 653
149 673

2 149
1 254
719

2 951
1 721
957

3 837 553
326 366
143 243

Evolution 7o 13r2c/o 37,OYo cc'u7o

La croissance annuelle des rendements en irrigué varie de 1 ,4o/o dans la zone Est à 2,5o/o

dans la région Nord. L'intensification des systèmes de production implique une augmentation de

TO% de I'emploi des variétés de semences améliorées (volume additionnel de 7400 t de semences

améliorées) ; le volume d'engrais employé devra être multiplié par 5,7 (volume annuel d'engrais

minéraux : g2000T) ; le volume de fumier devra augmenter de 40o/o, et le volume de pesticides

empfoyés devra être multiplié par 4,2.
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Nord Est NATIONAL

, { tau l t  a t

Rdt moyen 99 (T/ha)

Rdt moyen riz aquatique 99 (T/ha)

Rdt moyen riz pluvial 99 O/ha)
Production 1999 flons)
Rdt moyen 2015 (T/ha)

Rdt moyen riz aquatique 2015 O/ha)
Rdt moyen riz pluvial2015 (T/ha)

% augmentation des rendements

% augm. des rdts en riz aquatique

% augm. des rdts en pluvial

cce annuelle des rendernents

cce annuelle des rdts riz aquatique

cce annuelle des rdts en pluvial

Prod uctio n 2015 flonnes)
% croissance de la product. 1999-2015

Taux annuelde croissance de la product.

1 , U

1 , 5

0,79

248 000

1 ,95

2,22

1,40

45,zYo

47,9o/o

79,30/o

2,4Vo

2,îVo

3,7o/o

423 000

70,60/o

3,40/o

1 ,35

1,37

0,75

362 000

1 ,gg

1 ,92

1 ,30

39,zYo

39,8%

72,40/o

2,1o/o

2,10/o

3,5o/o

521 000

43,90/o

2,30/o

1,78

1,96

1 , 1 7

445 000

2,40

2,81

1 ,60

34,60/o

43,50/o

36,3%

1,go/o

2,30/o

2,00/o

718 000

61,30/o

3,00/o

3 ,16

3 ,18

2,56

010 000

4,35

4,44

2,89

37,îVo

39,5%

13,00/o

2,Ùvo

2,1Vo

0,Bvo

581 000

56,50/o

2,80/o

1

1

1,29

1,73

1,65

357 000

1,64

2 , 1 6

2,00

27,00/o

24,70/o

21,00/o

1,1Vo

1,40/o

1,2o/o

509 000

42,60/o

2,20/o

2,43

2,64

1,96

360 900

3,21

3,53

2,20

32,00/o

33,70/o

12,40/o

1,80/o

1,go/o

0,70/o

536 000

48,50/o

2,50/o

1,92

2 ,15

1,25

2778 000

2,62

2,98

1 ,73

36,5%

38,6%

38,3%

2,00/o

2,10/o

2,Qo/o

4 291 000

54,50/o

2,80/o

Production additionnelle

Besoin addit. en sem.amel.(I)

Besoin addit. en engrais O)
Besoin addit. en fumier (I)

Besoin addit. en Pesticide O)
Besoin addit, en travail (equiv. Jobs)

175 000

9 1 9

I 765

1 5  9 1 4

330

21 653

159 000

1  1 1 8

11  389

14 723

322

5 030

273 000

478

12007

89 617

128

33 081

571 000

482

21 143

147 800

449

69 484

152 000

273

6 909

350

76 598

175 100

4 146

I 560

21 044

71

18 435

1 513 000

7 416

68 773

289 099

1 651

236 000

Surf. addit cultiv. en riz aquatique (ha)

Surf. addit, en riz SRA et SRI (ha)

Surf. addit. en riz pluvial (ha)

24 060

22 780

I 009

2 594

35 138

6 414

5 270

5 270

43 729

36 978

48 828

I  0 1 6

22 915

22915

I 979

24 060

38211

3 801

1 15 878

173 142

81 948

Tableau 80 : Scénario de croissance : Répartition réqionale des obiectifs de croissance rizicole et besoins en intrants/
facteurs à I'horizon 2015

La production globale augmentera de 55o/o sur une période de 15 ans, essentiellement

grâce à I'augmentation des rendements de I'ordre de 37o/o. La croissance des surfaces sera

essentiellement dépendante de I'application étendue de la double culture dans les zones

existantes de bas fonds (1 16 000 ha additionnels de bas fonds en double culture) et de I'expansion

des surfaces employés en riziculture pluviale (surface additionnelle de 82 000 Ha). La croissance

de rendement de 2,1o/o par an, en riziculture irriguée sera tributaire d'une intensification de la

production (emploi accru d'intrants /ha) et d'une amélioration de la gestion de I'eau au niveau

périmètre et parcelles qui devrait permettre aux producteurs de passer du riz traditionnel

transplanté en foule au système de riziculture amélioré (SRA) et au système de riz intensif (SRl)

précédemment décrits. Ce transfert devrait s'opérer sur près de 173 000 ha de riz cultivé. La

surface additionnelle en riz aquatique ne pourra être obtenue qu'en améliorant significativement la
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gestion et la maîtrise de I'eau sur une surface irriguée de I'ordre de 116 000 ha (BOCKEL,

2000466).

On a ainsi près de 290 000 ha de riz aquatique sur lesquels il faudra améliorer la maîtrise

de I'eau pour permettre de passer à une double culture ou pour passer au système SRI ou SRA.

Sur base des coûts d'investissement public en réhabilitation de périmètres irrigués sur des projets

récents, il faudra compter entre US$ 300 et 400 millions de volume d'investissements en matière

de réhabilitation des périmètres irrigués existants sur la période 2002-1015 (près de US$ 30

millions par an).

L'amélioration de I'infrastructure routière (capital public) à la fois au niveau du réseau

national et du réseau de pistes d'accès en milieu rural consiste également un investissement

public conséquent dont I'impact dépassera largement te cadre de la filière riz. Les investissements

additionnels spécifiques au secteur agricole et nécessaires dans le cadre de la relance de la filière

riz concernent le réseau de pistes rurales. lls ont été estimés (voir supra 4.2) à 200 milliards de

fmg par an so1 près de 32 millions d'euros par an d'investissement, sur base d'une réhabilitation

de 5000 Km de Pistes Par an.

Etant donné le niveau très bas des rendements actuels et I'emploi très marginal d'intrants

modernes, il existe un potentiel considérable de croissance des rendements. Le scénario de

croissance soutenue de la production impliquera une augmentation progressive de I'emploi

d,intrants passant de 1gkg d'engrais minéral par ha à 51 kg/ha (68 700 tonnes/an), de 0,4 kg de

pesticides à 1,3 kg/ ha etc. Néanmoins une telle évolution nécessite un accès facile aux intrants à

+eo gg6gEL, L : Opfions de politique nationale pour la fitière riz, document de trovoil, contribution UPDR à la

réf fexion de l'eguipeFAO sur une politique pour lo fil ière riz UPDR, juillet 2000 
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30%

61%
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19%

13o/o

-10Yo

71o/o

167%

60%

0o/o

145 303

739 684

322 813

62 130

217 951

149 673

128767

822702

188 555

23 246

136 003
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un coût raisonnable et donc un effort massif pour améliorer I'accès au crédit. ll s'agit de multiplier

par sept I'offre actuelle de crédit agricole et rural des bangues et SFD, soit une croissance du

crédit aux ménages de près de 50% par an sur 5 ans (voir supra. 4.4). Une Politique de taxe à

I'importation maintenant les prix du paddy à la ferme autour de 900-950 Fmg/ kg contribuera à

assurer un impact optimal sur le revenu des producteurs, les salaires agricoles tout en facilitant

achat d'intrants et remboursement du crédit.

Dans ce scénario, la demande additionnelle en travail agricole serait équivalente à la

création de 224 000 emplois à plein temps. Le volume de travail mobilisé sur le secteur rizicole

augmenterait de 21o/o d'ici 2015 ; une telle croissance dépasse la croissance prévue de la

population agricole sur la même période (18%). L'intensité de travail mobilisé par ha va

augmenter, passant de 186 hommes-jour lha à 199 HJ/ha. La productivité du travail en termes de

vof ume de paddy produit par jour de travail va s'accroître de 27o/o en passant de 12 kg à 15,3 kg

avec un effet indirect d'augmentation du salaire des journaliers.

Néanmoins cette demande additionnelle, en travail est probablement surestimée étant

donné qu'elle ne tient pas compte de I'effet à attendre d'un emploi plus large des herbicides pour

réduire le sarclage manuel et de l'amélioration progressive de l'équipement au niveau de la ferme

(motoculteur, battage, mécanisation des taches). ll est à noter que cet effet additionnel devrait

accentuer les gains de productivité du travail. Sur la base des hypothèses de travail ci-dessous

(tableau 82), I'effet combiné de la mécanisation et I'emploi d'herbicides devraient permettre de

réduire fe travail par ha de près de 12o/o.

Tableau 82 : Simulation des effets de I'amélioration de l'équipement et pesticides sur le volume de travail

% du travail
rizicole

Etfet
attendu

Résultat

Travailde Sarclage en 1999 11.60%

Labour-pulvéilsage -hersage-piétinage en 1 999 29.907o

Effet herbicide sur travail sarclage '50o/o

Effet mécanisation sur labour-pulv-hersage'piétinage '20Io

Etfet conjugué sur Volume de travail par ha -11.8o/o

Ceci ramènerait à une augmentation de la productivité du travail de 45% (passage de 12kg

de paddy par jour de travail à 17,4 kg), limitant néanmoins la demande additionnelle en travail à 9-

10o/o du volume actuel de travail mobilisé dans la riziculture alors que la population agricole va

s'accroître de 18o/o sur la même période. Ceci devrait conduire à une baisse progressive de la part

du travail agricole affectée à la riziculture. L'augmentation de 45% de la productivité du travail

rizicofe correspond à une croissance annuelle de la productivité du travail de2.5o/o.
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On notera ici que la croissance de la productivité du travail dans le long terme (10-20 ans)

n'a été que de 1.6% par an au Bangladesh et en Thaïlande. Néanmoins ce potentiel de 2.5o/o de

croissance de la productivité est à replacer dans une logique de rattrapage du retard de croissance

malgache où I'emploi de pesticides et d'équipement est resté très en deçà du niveau des autres

pays africains et asiatiques comparables (-19% en dessous du Vietnam de 96, '31o/o du Mali et

seulementZso/o de la productivité agricole en Indonésie). Gette performance s'avère très proche

des besoins de croissance annuelle de la productivité du secteur primaire de 2.760/0

identifiés dans le modèle dual (voir supra 5.2.21. Un tel scénario devrait ainsi permettre

une croissance des revenus des riziculteurs de 42o/o tout en générant à terme une valeur

aioutée directe et indirecte de US$ 445 millions équivalente à 13'1 4% du PIB actuel et une

croissance des salaires rizicoles et donc des salaires en général fournissant un véritable

moteur de croissance de la demande domestique.
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CANCLII$ION DU CNQUIEME CHAFITRE

Ce chapitre V élargit la perspective d'analyse des politiques en comparant les politiques

sectorielles rizicoles de huit pays asiatiques et africains, mettant en perspective différentes

politiques de développement et stratégies de croissance possibles avec leur impact sur les

performances de la filière.

Le Vietnam cumule plusieurs facteurs moteurs d'une croissance qui se maintient, d'abord

I'effort de redistribution foncière des années 80 qui contribua à réduire le degré d'inégallté,

I'investissement massif en éducation, I'ouverture forte de l'économie sur l'exportation et

l'investissement massif soutenu par le secteur public. L'association de politiques sectorielles

adéquates (redistribution foncière, investissement en irrigation, vulgarisation, libéralisation aval,

promotion des exportations) a permis 5,8% de croissance de la production agricole sur 90-99 et

3,4o/o de croissance annuelle des rendements sur 70-99. Le Vietnam a remporté des succès

frappants dans la lutte contre la pauvreté, ramenant la part de population vivant en dessous du

seuil de pauvreté de 5S% à37o/o entre 1993 et 1998. L'lndonésie présente la plus forte croissance

rizicole de toute I'Asie sur Ies 30 dernières années (4%), qui s'explique par une politique très

coûteuse de subvention des intrants maintenue sur plus de quinze ans, un système de

vulgarisation efficient, un niveau exceptionnel d'investissement public dans I'infrastructure irriguée

et une mécanisation de la riziculture dès les années 70. L'expérience du Bangladesh montre

qu'une croissance de rendement rizicole de plus de 2o/o par an peut être maintenue au niveau

national sur une période longue (85-96) avec une stratégie adéquate d'investissement sur

l'irrigation et de promotion de I'emploi d'intrants (augmentation de 83% des surfaces irriguées, de

70-80% des volumes d'intrants modernes employés entre 1985 et 96) en générant un effet

d'augmentation continue de la productivité du travail agricole tout en contribuant à la baisse

significative du pourcentage de ménages ruraux en dessous du seuil de pauvreté (-6 points).

L'expérience de Guinée Conakry montre I'impact déterminant d'investissements en infrastructures

de pistes rurales (par milliers de Km), de I'effort de recherche-vulgarisation, d'un système

performant d'information sur les marchés (SlM) et d'un système approprié de crédit rural ainsi que

les effets d'une politique de soutien à la multiplication des opérateurs aval qui a permis de réduire

les marges et d'améliorer la compétitivité du produit sur les marchés. Le Mali avec une croissance

annuelle de la production de 9% sur 1990-99, et une croissance des rendements de 4,60io, illustre

la pertinence d'une politique conjuguant investissements en irrigation, appui au crédit, appui aux

opérateurs aval et appui indirect au prix domestique (dévaluation).
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On y distingue un train commun de mesures de politiques très largement employées dans

la plupart des pays avec néanmoins une intensité plus ou moins forte : investissements lourds en

irrigation + politique de soutien des prix producteurs en phase de relance + libéralisation des

marchés aval + renforcement des services de vulgarisation. La différenciation des politiques entre

pays se fait davantage sur I'application des politiques suivantes : politique d'accès au crédit,

politique de redistribution foncière, appui à la mécanisation, politique de promotion des intrants et

des équipements, degré d'investissement en infrastructure routière. L'analyse de I'impact passé de

ces politiques sur la pauvreté et l'évaluation du poùentiel actuel de réduction de la pauvreté rurale

permettent d'échelonner les pays dans une dynamique de réduction de la pauvreté et d'illustrer la

situation de Madagascar à la fois comme la moins bonne performance sur les 20 dernières années

et le plus fort potentiel de réduction de la pauvreté sur les 10 prochaines années.

Cette mise en perspective contribue à fournir un éclairage objectif sur le scénario malgache

de développement, qui permet une analyse critique de la politique actuelle du Gouvernement

Malgache. Gelle ci confirme que les principes conducteurs de la stratégie malgache de réduction de

la pauvreté sont appropriés et fournissent une direction adéquate et que le problème est davantage

lié à I'immobilisme gouvememental, à I'absence de fonds publics et à un manque d'autorité publique

dans la mise en æuvre des politiques fiscales. Les implications du sénario de développement sont

analysées sur le long terme en utilisant une projection sur modèle dual. L'objectif de croissance de

6,3 % du plB dès 2003 sous-tend ainsi une croissance annuelle du secteur primaire de près de

4% qui demande une croissance de la productivité par travailleur de 2,760/o dans le secteur

primaire. Ces objectifs gouvernementaux imposent de fait la mise en æuvre une stratégie de

relance de ta filière riz. Le scénario de croissance de la filière riz basé sur un taux de croissance

de fa production domestique de riz de 2.8% par âh, s'inspire des modèles de croissance

endogène, dans I'emploi de capital public, I'innovation technologique (voir supra. 4.1\. ll génère un

effet très signif1catif sur les revenus ruraux, avec près de 1700 milliards de FMG pour I'ensemble

de fa filière (261 millions d'euros) sans prise en compte des effets indirects. L'augmentation du

revenu rizicole par exploitant est estimée autour de 42o/o. En prenant en compte les effets

multiplicateurs en milieu rurat, le surplus de produit intérieur brut est de l'ordre de 445 millions

d'euros par an.
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CONCLUSION NE 13 SEOONNE PARTTE
La seconde partie s'est focalisée sur les politiques publiques à développer en termes

d'investissements publics, de services publics, de politiques des prix, de politiques de taxation ou

de promotion à I'investissement, à la modernisation à mettre en æuvre pour promouvoir ce

processus de développement dans le cadre d'une stratégie de réduction de la pauvreté.

Le Chapitre 4 a fait ressortir la proximité entre l'approche néostructuraliste et les lignes

directrices des stratégies nationales de réduction de la Pauvreté, notamment le rôle de l'état,

I'importance des services et investissements publics et la pertinence d'une croissance générée par

la demande domestique. ll identifie ensuite les points clé d'une stratégie de croissance s'appuyant

sur le secteur rizicole à Madagascar : (i) I'investissement en aménagement et réhabilitation de

périmètres, composante principale de tout scénario de croissance de la production rizicole, (ii) le

développement et de la remise en état de t'infrastructure routière améliorant les conditions de

commercialisation des producteurs et la dynarnique villes-campagne (activités extra-agricoles),

(iii) le niveau du prix du paddy à la ferme à maintenir au delà de la fourchette sensible de 650-900

Fmg pour assurer un fort effet de distribution des revenus en milieu agricole, (iv) l'exonération de

taxes à I'importation et de TVA sur les intrants et équipements agricoles, (v) l'accès au crédit avec

besoin de multiplie r par 7 I'offre actuelle de crédit, (vi) la résolution progressive du problème

foncier (attribution de titres sur les périmètres nouvellement réhabilités, mesures législatives

1exibles sur le métayage, taxe foncière) et (vii) une politique de soutien au développement de

pôles agro-industriels à proximité des régions de production.

Le chapitre 5 développe une analyse comparative des politiques menées sur les filières

rizicoles de plusieurs pays asiatiques et africains dans une perspective temporelle de plusieurs

décennies, démontrant le bien-fondé de certains profils de politiques sectorielles développés entre

lgBO et 2000 à travers leur impact direct sur la production, la productivité et sur le niveau de

pauvreté des ménages. ll propose ainsi une méthode empirique de comparaison historique de

politiques de filière qui permet d'identifier des cas précis de succès de politiques sectorielles

(<success stories u). On note ainsi les très bonnes performances techniques du Vietnam (5,8% de

croissance de la production sur 90-99 et 3,4o/o de croissance annuelle des rendements sur 70-99)

de l'f ndonésie (5.2Yo de croissance annuelle de la production sur 1962-84 et 5,1o/o de croissance

des rendements de 1970 à 1999) et du Mali (croissance de la production de 9% sur 1990-99,

croissance des rendements de 4,60/0 sur 1990-99) qui convergent avec une série de très bonnes

appréciations sur les politiques publiques. Les politiques publiques développées dans ces trois

pays sont donc à considérer comme des modèles de réussite en la matière. Le cas du Vietnam

démontre la pertinence de politiques de redistribution foncière et d'accès à l'éducation.

L'lndonésie illustre I'effet d'une politique publique très volontaire en investissements d'irrigation, en
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subventions sur les engrais, en prc,motion de la mécanisation et en soutien des prix domestiques'

Le Mali illustre la pertinence d'une politique conjuguant investissements en irrigation, appui au

crédit, appui aux opérateuni aval et appui indirect au prix domestique (dévaluation). En outre

l'expérience de Guinée Conakry montre I'impact déterminant d'investissements en infrastructures

de pistes rurales. Enfin l'expérience du Bangladesh montre qu'une croissance de rendement

rizicole de plus de 27o par an peut être maintenue au niveau national sur une période longue (85-

96) avec une stratégie adéquate d'investissement sur l'irrigation et de promotion de I'emploi

d'intrants (augmentation de 83% des surfaces iniguées, de 70-80% des volumes d'intrants

modemes employés entre 1985 et 96) en générant un effet d'augmentation continue de la

productivité du travail agricole tout en contribuant à la baisse significative du pourcentage de

ménages ruraux en dessous du seuil de pauvreté G6 points).

on y distingue un train commun de mesures de politiques très largement employées dans

la plupart des pays avec néanmoins une intensité plus ou moins forte : investissements lourds en

irrigation + politique de soutien des prix producteurs en phase de relance + libéralisation des

marchés âval + renforcement des services de vulgarisation. La différenciation des politiques entre

pays se fait davantage sur I'application des politiques suivantes: politique d'accès au crédit'

politique de redistribution foncière, appui à la mécanisation, politique de promotion des intrants et

des équipements, degré d'investissement en infrastructure routière' ceci confirme le besoin de

générer synergie et complémentarité en mettiant en ceuvre simultianément plusieurs mesures de

politique et un programme d'investissement public ciblé dans le cadre d'une politique de

développement sectoriel. ). L'analyse de I'impact passé de ces politiques sur la pauvreté et

|,éva|uationdupotentie|actue|deréductionde|apauvretérura|epermettentd'éche|onner|es
pays dans une dynamique de réduction de la pauvreté et d'illustrer la situation de Madagascar à la

fois comme la moins bonne performance sur les 20 demières années et le plus fort potentiel de

réduction de la pauvreté sur les 10 prochaines années'

cette mise en perspective conduit à I'analyse du sénario malgache de développement

d'abord dans la façon dont les politiques sont formulées, puis dans les implications quantitatives

des objectifs de croissance en prenant en compte les dynamiques démographiques et les

évolutions sectorielles. Ceci permet de disposer des bases pour profiler un sénario de croissance

de la filière riz afin de déterminer les implications en investissementrs publics et l'impact

économique. Le sénario de croissance de la filière riz génère un effet très significâtif sur les

revenus ruraux, avec près de 261 millions d'euros de valeur ajoutée directe pour I'ensemble de la

fifière. L'augmentation du revenu rizicole par exploitant est estimée autour de 42o/o' En prenant en

compte les effets multiplicateurs en milieu rural, le surplus de produit intérieur brut est de I'ordre de

445 millions d'euros par an. 
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CONCLUSION GENERALE
La question principale couverte par ce travail de thèse: < Quelles sont les politiques de

développement à privilégier pour stimuler la réduction de la pauvreté rurale à

Madagascar? > a conduit à une problématique de recherche par étape. A travers un ensemble

d'analyses réalisées au niveau micro- et méso- économique, les trois premières étapes du travail

ont permis un diagnostic approfondi des contraintes à annihiler, des facteurs à mobiliser et des

conditions à rassembler pour générer une dynamique de croissance des revenus des ménages

ruraux. Les étapes suivantes ont permis d'analyser les implications en termes de mesures

politiques de développement et d'investissements publics.

La première étape de la recherche visait à réaliser un diagnostic de pauvreté rurale à

Madagascar, à travers le concept innovant de < trajectoire de soÉie de la pauvreté des

ménages ruraux D qui s'inspire des conclusions de Stampini et Davis, et différencie des groupes

de ménages selon qu'ils cumulent des facteurs contraignants les enfonçant dans la pauvreté ou

des facteurs positifs qui leur permettent d'émerger largement au-dessus du seuil de pauvreté. Elle

a permis de disposer d'entrée d'un diagnostic des principales causes de pauvreté et des

principaux facteurs discriminants sur lesquels travailler pour développer une stratégie de

réduction de la pauvreté. ll en ressort que la pauvreté rurale s'accentue en fonction du degré de

cumul de contraintes (analphabétisme, agrégat élevé de risque, surface rizicole très réduite, degré

d'isolement, migrations) tandis que les ménages les mieux lotis se caractérisent par un cumul de

conditions favorables (niveau d'éducation élevé, risque réduit, revenus extra-agricoles importants

ou spécialisation rizicole...); les facteurs discriminants génèrent une très forte différenciation des

revenus annuels par tête (de € 75 à € 460) et de la production rizicole par tête (56 à 500 kg) entre

les ménages rizicoles. ll ressort par ailleurs que, dans les catégories de ménages les plus

vulnérables, un quart d'hectare additionnel corespond à une augmentation de revenu par tête de

36% et une augmentation de la production de paddy par tête de g0%. Entre les chefs de ménage

anaf phabètes et les mieux instruits le revenu par tête varie de 72o/o. Lorsqu'on passe des ménages

en situation de risque important aux ménages en situation de risque réduit, le revenu augmente

de 69%. 80% des ménages riziculteurs ont développé des activités extra agricoles, uf, quart

d'entre eux se démarquent avec un revenu par tête supérieur de 72o/o au revenu moyen de

I'enquête.

Même si la dynamique d'évolution des ménages n'a pas pu être saisie, en l'absence de

comparaison des panels de ménages sur deux périodes distinctes, I'analyse des facteurs
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discriminants permet d'identifier trois dynamiques micro-économiques qui permettent aux

ménages riziculteurs de s'assurer de meilleurs conditions de vie : (i) I'intensification rizicole, (ii) la

diversification des activités agrÈoles et (iii) le développement d'activités extra-agricoles.

La seconde étape de la recherche s'est concentrée sur une analyse méso- économique de

la filière riz en tant que principale activité économique des ménages ruraux. ll en ressort que cette

filière riz présente un très fort potentiel de redistribution, étant donné la structure de sa valeur

ajoutée dont 80% profitent directement aux ménages les plus vulnérables (RBE des

riziculteurs et valeur ajoutée affectée aux salaires et à l'entraide) et son rôle de principal

employeur (équivalent à plus d'un million d'emplois à plein temps). La valeur ajoutée économique

directe de cette fïlière, estimée à 409 millions d'euros contribue à hauteur de 12% au PIB en

termes courants et de 43o/o de la valeur ajoutée du secteur agricole (estimé à 27o/o du PIB

global). En ce sens, les performances de la filière déterminent de manière signiflcative les

performances du secteur agricole. Selon les critères couramment employés pour déterminer la

capacité d'un secteur à jouer un rôle de moteur de croissance, la filière riz est bien placée car elle

dispose d'un potentiel garanti de croissance de la demande domestique; elle a généré un réseau

très fourni de relations d'achat et de ventes en amont et en aval au niveau local, régional et

national ; elle exerce des effets moteurs par te volume d'emplois générés et le volume de ménages

impliqués, assurant une distribution élargie de revenus ; enfin, elle demeure peu dépendante des

importations de biens et services, La méthodologie d'analyse employée a mis en évidence la

pertinence de I'approche filière pour analyser le potentiel de distribution d'une activité économique

et ses effets sur le degré de pauvreté des ménages.

Dans t'analyse des salaires agricoles de la filière, il ressort une forte corrélation entre le

niveau des salaires agricoles, le niveau d'opportunités en activités économiques, la productivité du

travail et la disponibilité en main d'ceuvre. Le salaire agricole constituerait donc un indicateur

performant (facilité de collecte, sensibilité) de la dynamique économique locale et du degré de

pauvreté rurale. En outre cette analyse des revenus journaliers a conduit à identifier un <piège de

pauvreté> généré par la forte allocation du travail rural à des activités peu rémunératrices comme

fe tavy et le pilonnage manuel (manque à gagner agrégé de plus de €.71millions par an ).

La troisième étape de la recherche s'inscrit dans I'analyse du segment production de la

filière riz et se concentre sur les agents producteurs, à savoir les riziculteurs et sur leurs

performances techniques, pour identifier comment agir pour améliorer leur productivité et leurs

revenus. En partant d'une typologie des riziculteurs malgaches, on a analysé comment les

stratégies paysannes des riziculteurs traduisent des comportements d'adaptation à un ensemble

de facteurs comme la disponibilité en terre et capital, le niveau de risque et d'incertitude pesant
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sur I'activité de production, I'accès à des services et à I'information, I'appartenance à une

organisation.

Cette étape a complété I'analyse des déterminants de la productivité en agriculture,

particulièrement I'impact du facteur capital et intrants et de la taille d'exploitation sur la productivité

du travail et la productivité de la terre. L'analyse de la relation liant la productivité du travail au ratio

terre/actif montre que la productivité par jour de travail rizicole augmente de 2,5-5 kg de

paddy, chaque fois que le ratio de surface par actif augmente de 0,1 ha. Par ailleurs, la forte

relation entre I'utilisation du facteur capital et le niveau de rendement se traduit par un rendement

additionnel de 380 kg/ha de paddy partranche de € 15-16 de coût de production additionnel

hors-travail (consommations intermédiaires + amortissement), soit un ratio de retour sur

dépenses de 3. Enfin I'impact de I'amélioration des conditions de maîtrise d'eau en rizière est

estimé équivalent à une augmentation des rendements moyens de I'ordre de 50% à 80%

dans les régions à fort potentiel (Lac Alaotra, Nord Ouest).

Elle a aussi fourni aussi une analyse détaillée du potentiel discriminant du facteur

risque sur la pauvreté des ménages en différenciant plusieurs types de risque qui peuvent

interagir sur le milieu paysan et elle a proposé un indicateur multi variable (indicateur composite

intégrant huit variabtes de risque) contribuant ainsi à enrichir le travail développé antérieurement

(Mordurch, Sarris, Rosenzweig, Binswanger, Combes, Collier, Gunning). On y montre que

I'incidence d'un degré de risque très élevé de I'activité paysanne s'apparente à une division du

rendement moyen du nz par trois par rapport à une situation de risque réduit. L'incidence de

l'insécurité civile s'illustre par un différentiel de revenu de 40% entre zones d'insécurité souvent

enctavées et très distantes des villes et zones de non insécurité. Ceci conduit à prendre très au

sérieux des actions publiques de sécurisation de I'environnement de production (irrigation, maîtrise

de I'eau, sécurité foncière, lutte anti-acridienne, suivi des maladies vétérinaires, sécurité civile en

zone rurale).

S'inscrivant dans les recherches sur les déterminants à I'emploi de fertilisants en Afrique

sub-saharienne de Nasseem et Kelly, elle a fourni une analyse des facteurs liés à I'accès aux

intrants, démontrant que I'emploi d'intrants modernes présente une forte rentabilité

potentielle, particulièrement pour les ménages rizicoles les plus pauvres. Dans cette étape,

on a aussi analysé le degré d'accès aux services de vulgarisation et aux intrants, identifiant les

facteurs contribuant à renforcer I'impact de tels services. On y notera I'intérêt de I'analyse

factorlelle comme outil d'exploration pour identifier la proximité d'un panel de variables qualitatives

de comportement ou de caractéristiques de ménages avec les variables quantitatives décrivant

davantage les stratégies et caractériser des groupes de producteurs. Néanmoins le niveau
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d'analyse possible n'a pas permis d'étudier

organisations paysannes. Pour cela il faudrait

en profondeur la dynamique institutionelle bes

une analyse comparative de l'évolution dans le

mieux saisir le rôle effectif des organisationstemps d'un panel de villages permettant de

paysannes.

L'étape suivante de la recherche a ciblé les politiques de développement et les

investissements publics à réaliser en priorité. Elle a fait ressortir la proximité entre I'approche néo

structuraliste, les modèles de croissance endogène, l'économie géographique et les lignes

directrices des stratégies nationales de réduction de la pauvreté, sur le rôle de l'étrat et le rôle clé

des facteurs de croissance endogène (capital public, capital humain et innovation, capital

physique). Elle a permis de souligner l'importance des services et investissements publics et la -

oertinence d'une croissance générée par la demande domestique. Elle a identifié ensuite les -

points clé d'une stratégie de croissance s'appuyant sur le secteur rizicole à Madagascar: (i)

l'investissement en aménagement et réhabilitation de périmètres, composante principale de tout

sénario de croissance de la production rizicole, (ii) le développement et la remise en état des

infrastructures routières améliorant les conditions de commercialisation des producteurs et la

dynamiquevi | |es.campagne(ac. t iv i tésext ra-agr ico les) ' ( i i i )unepo| i t iqueappropr iéede

vulgarisation et de promotion de I'innovation (iv) I'exonération des taxes à I'importation et de la

TVA sur les intrants et les équipements agricoles, (v) I'accès au crédit avec le besoin de multiplier

oar 7 l,offre actuelle de crédit, (vi) la résolution progressive du problème foncier (attribution de

titres sur les périmètres nouvellement réhabilités, mesures législatives flexibles sur le métayage'

taxe foncière) et (vii) le niveau du prix du paddy à la ferme, à maintenir au dessus de la fourchette

sensible de 650-900 Fmg par des mesures néo-protectionnistes ciblées pour assurer un fort effet

de distribution des revenus en milieu agricole. La dimension régionale de ces politiques et leurs

imDlications en termes d,aménagement du tenitoire sont mises en perspective. on y notera

néanmoins qu'une analyse plus approfondie de la dynamique spatiale et de la dynamigue de pôles

serait utile ; cette analyse demanderait une approche ciblant un panel de deux ou trois petites

régions avec une analyse économique par commune sur base du recensement des communes

réalisé en 2001.

La cinquième étape de la recherche s'inscrit dans une démarche de validation des options

cle politique proposées précédemment au vu de I'expérience de politique sectorielle capitalisée

dans d'autres pays. ceci conduit à une analyse critique de la stratégie de développement

malgache et à une analyse prospective de ses implications en termes de stratégie sectorielle pour

la filière riz. ll y est ainsi développé une analyse comparative des politiques menées sur les filières

rizicoles de plusieurs pays asiatiques et africains dans une perspective temporelle de plusieurs

décennies, démontrant le bien-fondé de certains profils de politiques sectorielles développés entre
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1980 et 2000 dans ces pays, à travers leur impact direct sur la production, la productivité et sur le

niveau de pauvreté. Elle a proposé ainsi une méthode empirique de comparaison historique de

politiques de filière qui permet d'identifier des cas de succès de politiques sectorielles. On note

ainsi les très bonnes performances techniques du Vietnam (5,8% de croissance de la production

sur 90-99 et 3,4o/o de croissance annuelle des rendements sur 70-99) de l'lndonésie (5.2o/o de

croissance annuelle de la production sur 1 962-84 et 5,1o/o de croissance des rendements de 1970

à 1999) et du Mali (croissance de la production de 9% sur 1990-99, croissance des rendements de

4,60/0 sur 1990-99) à relier à leurs politiques publiques. Les politiques publiques développées dans

ces trois pays sont donc à considérer comme des modèles de réusslte en la matière. Le cas du

Vietnam démontre la pertinence de politiques de redistribution foncière et d'accès à l'éducation.

L'lndonésie illustre I'effet d'une politique publique très volontaire en investissements d'irrigation, en

subventions sur les engrais, en promotion de la mécanisation et en soutien des prix domestiques.

Le Mali illustre la pertinence d'une politique conjuguant investissements en irrigation, appui au

crédit, appui aux opérateurs aval et appui indirect au prix domestique (dévaluation). En outre,

I'expérience de la Guinée Conakry montre I'impact déterminant des investissements en pistes

rurales. Enfin l'expérience du Bangladesh montre qu'une croissance de rendement rizicole de plus

de 2o/o par an peut être maintenue sur une période longue (85-96) avec une stratégie adéquate

d'investissement sur I'irrigation et de promotion de I'emploi d'intrants (augmentation de 83% des

surfaces irriguées, de 70-80% des volumes d'intrants modernes employés entre 1985 et 96). Cette

stratégie a généré un effet d'augmentation continue de la productivité du travail agricole tout en

contribuant à la baisse significative du pourcentage de ménages ruraux en dessous du seuil de

pauvreté (-6 points).

En résumé, on y distingue un train commun de mesures de politiques très largement

employées dans la plupart des pays avec néanmoins une intensité plus ou moins forte :

investissements lourds en irrigation + politique de soutien des prix producteurs en phase

de relance + libéralisation des marchés en aval + renforcement des seryices de

vulgarisation. La différenciation des politiques entre pays se fait davantage sur I'application des

politiques suivantes : politique d'accès au crédit, politique de redistribution foncière, appui à

la mécanisation, politique de promotion des intrants et des équipements, degré

d'investissement en infrastructure routière. Ceci confirme le besoin de générer synergie et

complémentarité en mettant en æuvre simultanément plusieurs mesures de politique et un

programme d'investissement public ciblé dans le cadre d'une politique de développement sectoriel.

Le caractère empirico-déductif du cadre d'analyse comparative des politiques adopté dans cette

recherche conduit à considérer que ce domaine demande un travail additionnel de réflexion et de

recherche pour y développer des méthodes d'analyse de politiques plus performantes.

.>
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Ce travail de recherche se conclut sur une analyse critique du cadre politique actuel de

Madagascar et sur une projection chiffrée de I'impact d'une relance de la filière qui visent à

disposer de résultats concrets et chiffrés destinés aux acteurs du processus de développement

malgache. L'analyse critique du cadre politique confirme que les principes conducteurs de la

stratégie malgache de réduction de la pauvreté sont appropriés et foumissent une direction adéquate.

Le problème est davantage lié à t'immobilisme gouvernemental, à l'absence de fonds publics et à un

manque d'autorité publique dans la mise en æuvre des politiques fiscales.

Les implications du sénario de développement sont analysées sur le long terme en utilisant

une projection sur modèle dual. L'objectif de croissance de 6,3 % du PIB dès 2003 sous-tend ainsi

une croissance annuelle du secteur primaire de près de 4% qui demande une croissance de la

productivité par travailleur de 2,760/o dans le secteur primaire. Ces objectifs gouvernementaux

imposent de fait la mise en æuvre une stratégie de relance de la filière riz. Le scénario de

croissance de la filière riz est basé sur un taux de croissance de la production domestique de riz

de 2.go/o par an. ll s'inspire des modèles de croissance endogène, en matière de capital public, et

d'innovation technologique. ll génère un effet très significatif sur les revenus ruraux, avec près de

17OO milliards de FMG pour I'ensemble de la filière (€, 261 millions) sans prise en compte des

effets indirects. L'augmentation du revenu rizicole par exploitant est estimée autour de 42o/o. En

prenant en compte les effets multiplicateurs en milieu rural, le surplus de produit intérieur brut est

de f,ordre de € 445 millions par an. Ces scénarios prospectifs permettent de confirmer la

pertinence d'une stratégie de relance de la filière riz.

Ce travail de recherche s'inscrit dans une prise de conscience, largement partagée dans

les institutions et les centres de recherche, sur (i) le rôle clé de I'agriculture et du développement

rural en matière de réduction de la pauvreté et (ii) le besoin de convaincre I'ensemble des

décideurs nationaux des pays africains, des bailleurs de fonds et des autres intervenants publics

d'y consacrer davantage de ressources.
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ANNEXES

At*tnexe 1: CottcEPTS ET DEFtNlrloNs

e une unité technicoéconomique de production agricole
lnes utilisée entièrement ou en partie pour la production
itée par une personne seule ou accompagnée d'autres
,ut juridique, de la taille et de I'emplacement.

Les exploitations rizicoles sont des exploitations agricoles-.qui. pratiquent la riziculture quelque soit son type
(aquaticiue, pluvial ou tavy)et quelque soit sa dimension (superficie). '?

parcelle: G'est une étendue de tene d'un seul tenant portant une seule culture ou une seule association de

cultures, semée ou plantée à la même date.

Ménage: Groupe de personnes avec ou sans lien de parenté, vivant sous le même toit ou dans la même

conceËsion, prenant leur repas ensemble ou par petits groupes, me.ttan! une partie ou.la totalité de leurs revenus en

commun pour la bonne marche ou gùupe, et'dépenîani du point de vue des dépenses d'une même autorité

appelée "chef de ménage'.

Superficie : La superficie économique, ou superficie développée 9s! la somme algébrique des superficies des

parcelles rizicoles en comptant double celles des parcelles faisant I'objet de deux cultures successives au couF

d'une même campagne agricole.

Maîtrise d,eau : On dit qu'une parcelle a une bonne maîtrise d'eau lors qu'il est possiblg ot gérer convenablement

l,eau (possibilité d'admission et de drainage à volonté). Ainsi, une bonne maîtrise d'eau ne peut être obtenue

qu,avec la présence d'une infrastructure d'irÉgailon que ie soit de type moderne ou de type traditionnel'

lntrants: les intrants agricoles sont des produits qui entrent dans le processus de production et qui disparaissent

au cours du processus. ll s'agit essentieliement des semences, des engrais minéraux ou organiques, des produits

fhytosanitairâs comme tes peiticides, fongicide, herbicide ou autres...ainsi que de I'eau.

Main d,æuvre: la main d'æuvre est la quantité de travail exprimée en journée*homme nécessaire pour etfectuer

les différents type de travaux entrant dans le processus de productioni que ce soit sur pépinière, sur rizière ou

pùoànt et aprés ia récolte jusqu'au stockage des produits. 0n distingue trois types de main d'æuvre :

o la main d'æuvre iamitiate : travaùx effectués par les membres du ménage de I'exploitation ;
. l,entraide: travaux foumis gratuitement par des tiers moyennant généralement une prise en charge des

nourritures pendant les journées de travail ;
r la main d,euvre salariée: travaux efiectués par des tiers moyennant paiement des salaires et parfois

avec prise en charge des nounitures pendant les iournées de travail.

période de soudure : C'est la période quise situe entre le début des travaux rizicoles et la moisson. Généralement

la période de soudure correspond à la période de consommation réduite.

Le collecteur : est collecteur, I'agent qui se charge de collecter le paddy oy le riz auprès des producteuns et des 0P

pour I'apporter au grossiste, au Cecortiqueur ou a n rizerie. lL est indépendant (non salarié) paie ses propres

tn.rgrs, est le ptuùouvent payé sur une prime par kg de paddy (ristourne en fonction du volume collecté). ll est
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possible qu'il dispose de facilités de trésorerie foumies par I'opérateur aval, il peut également avoir un véhicule. Par
définition il ne se charge pas de transformation.

Un collecteur commissionnaire (ou collecteur intermédiaire) est un collecteur qui travaille pour le compte d'un autre
collecteur qui lui accorde un avance de fond. ll est payé par commission suivant la quantité de riz collecté.

Le grossiste: est considéré ici comme grossiste I'opérateur dont I'interuention dans la filière est limitée à la
commercialisation de riz ou de paddy et qui ne travaille pas sur le marché de détail (pas de vente aux
consommateurs). Un grossiste qui dispose d'une rizerie ou d'une décoftiqueuse devient par définition rizier ou
décoiliqueur. Un grossiste qui dispose d'une rizerie a généralement de moyens importants de stockage et il peut
disposer de ses propres moyens de transport. On peut avoir des grossiste soit en amont soit en aval de la
transformation. Les grossistes sont tous déclarés et disposent d'une u carte rouge ,).

Le décortiqueur: est considéré comme décortiqueur dans la filière riz, tout agent qui s'est équipé d'une
décortiqueuse et qui transforme du paddy en riz soit en vendant uniquement la prestation (n je vous transforme
votre paddy et vous rends le riz ,) soit en achetant le paddy puis en le revendant comme riz. ll peut disposer d'une
magasin de stockage. ll peut disposer de personnel d'appui (technicien, mécanicien,...) et il peut faire appel à des
collecteurs ou même collecter lui-même une partie du paddy qu'iltransforme.

Le rizier (propriétaire de rizerie) : est considéré comme rizier I'opÉrateur qui possède au moins 2-3 décortiqueuses,
un dépailleur et une table densimétrique, et fait travailler au moins Qg.collecteurs indépendants. Son volume de
transformation I'oblige à gérer sa commercialisation comme grossiste. Une rizerie se distingue d'une décortiquerie
par son capacité de transformation. Un rizier dispose également généralement de moyens importants de stockage.
ll peut développer aussi des activltés annexes hors filière (élevage porcin alimenté par le son).

Le détaillant: il se distingue d'abord du grossiste par le fait qu'il réalise une part importante de ses ventes auprès
des consommateurs, le reste pouvant être vendu à d'autres détaillants. Le détaillant vend du riz par sac (50 kg), par
cantine (5 kg), par kg ou par kapoaka (287 g). En zone rurale, le détaillant peut vendre du paddy par sac ou par
daba (13 kg).

Le microdétaillant: répondant au phénomène de pauvreté, il s'est développé un nombre important de micro-
détaillants (souvent des femmes ou des enfants) qui vendent le plus souvent par kapoaka directement sur les
marchés. Cette activité plus occasionnelle conceme un peu aussi les femmes de petits riziculteurs qui vendent en
fonction de leurs besoins en trésorerie.

le riz aquatique dominant est réalisé en bas fonds dans des parcelles qui seront maintenues inondées, d'où son
appellation; cette pratique traditionnelle est appréciée car elle limite tout développement des adventices et permet
de pratiquer le repiquage de jeunes plants, méthode qui permet de démaner la culture dès le début de la saison des
pluies (gestion des disponibilités en eau et du risque). Le riz aquatique est lui même divisé en plusieurs systèmes
de culture selon les techniques de semis et les intrants employés; il s'agit du riz aquatique en repiquage en foule, du
système rizicole amélioré (SRA), du système rizicole intensif (SRl)et du riz aquatique en semis direct:

le riz aquatique repiqué en foule est réalisé en bas fonds dans des parcelles inondées, il est largement le plus
répondu et constitue la façon traditionnelle de pratiquer le repiquage en plantant plusieurs plants de riz dans le
même trou.

Le système rizicole amélioré (SRA) réalisé en bas fonds dans des parcelles inondées, correspond à une pratique
qui intègre des techniques plus récentes, à savoir le repiquage en ligne qui permet ensuite de travailler avec des
outils de sarclage, l'emploi d'intrants et de pesticides.

Le système rizicole intensif (SRl) est une pratique qui privilégie le développement racinaire des plants (emploi de
jeunes plants) et remplace I'inondation continue de la parcelle par une succession de périodes de couverture d'eau
temporaires qui maintient ainsi un milieu de sol aérobique. ll nécessite une furmure organique importante. Cette
méthode qui demande une très bonne maîtrise d'eau est aussi très exigeante en sarclage (6-8 sarclages). Le SRI
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présente de loin les meilleures performances de rendements mais ses contraintes de réalisation timitent son
expansion dans les rizières

le riz aquatique en semis direct combine la technique de semis direct sur des surfaces de bas fonds destinées à
être inondés; l'inondation des parcelles y est réalisée progressivement en fonction de la hauteur des plants. Ce
système est apprécié pour les interventions mécanisées

le riz pluvial est réalisé sur des parcelles non inigués et non inondées dont I'alimentation en eau est d'origine
pfuviale

le riz tavy ou riz de pente est un riz pluvial réalisé en montagne sur les zones de pente sur brûlis. Le tavy, sous
diverses formes consiste à mettre le feu a une parcelle de végétation après abattage des éléments ligneux pour
cultiver du riz, du mais ou d'autres cultures. Souvent pratiqué sur des parcelles pentues en montagne, cette
pratique ancestrale fragilise les sols en les privant de leur couverture végétale, ce qui contribue en milieu tropical à
un rapide appauvrissement des sols en termes de contenu en matière organique. Cette déstructuration du sol
conduit à des phénomènes d'érosion massifs en saison des pluies
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ANNEXE 2 : BAsES DE TRAvAIL DE LA FILIERE Rlz

Sont présentées et expliquées les caractéristiques de différenciation entre régions, systèmes de culture et

modèles d'exPloitation.

Les réoions

ifiques à enquêter, étudier et analyser séparément.
e ia notion de zone agro-écologique et la logique de
;s administratives de fivondronana. ll s'agit de :
anana sans la sous préfecture de Nosibe ;
de Mahajanga ;
la région du Moyen-Ouest et d'autre part les sous-

agit dè la partie ouest de la province dAntananarivo et
p-rovince de Toliara y compris Betioky Benenitra et

Betroka ;
El la région des Hauts plateaux: il s'agit de la province d'Antananarivo hors Moyen-ouest avec les

plateaux de la province de Fianarantsoa ;
tr la région Est: constituée par le littoral est de la province de Fianarantsoa et la province de Toamasina

sans la région du lac Alaotra ;
El Enfin la regi; o, Lac Alaotra qui comprend la totalité des fivondronana de Ambatondrazaka,

Amparafaravola, Andilamena et Moramanga'
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Fivondronana couverts par réqion aqro-climatique

NORD NORD OUEST CENTRE OUEST HAUTS
PLATEAUX

EST LAC ALAOTRA NON
COUVERTE

tsiranana
talaha
dapa
mbava
hémar
rbanja
rbilobe

Mahajanga
Besalampy
Soalala
Maevatanana
Ambato Boeni
Marovoay
Mitsinjo
Tsaratanana
Port Bergé
Mandritsara
Analalava
Befandriana
Antsohihy
Bealanana
Kandreho
Ambatomainty
Antsalova
Maintirano
Morafenobe
Mampikony

Toliara
Manja
Beroroha
Morombe
Ankazoabo
Belo/Tsiribihina
Morondava
Mahabo
Betioky Sud
Miandrivazo
Sakaraha
Benenitra
Betroka
Fenoarivo Centre
Tsiroanomandidy
Betafo
Ambatofinandrah
ana
lkalamavony
lhosy
Soavinandriana

Antananarivo
Ambohidratrimo
Ankazobe
Arivonimamo
Manjakandriana
Anjozorobe
Ambatolampy
Miarinarivo
Antanifotsy
Andramasna
Faratsiho
Antsirabe
Fianarantsoa
Ambositra
Fandriana
Ambalavao
Ambohimahasoa
lkongo
Midongy du Sud
Vondrozo
lvohibe
lakora
Befotaka

lfanadiana
Vangaindrano
Farafangana
Vohipeno
Manakara
Mananjary
Nosy Varika
Toamasina
Maroantsetra
Mananara Nord
Fénérive Est
Vohibinany
Vatomandry
Mahanoro
Marolambo
Tanambao
Manampotsy
Vavatenina
Anosibe an'ala
Soanierana lvongo

Ambatondrazaka
Amparafaravola
Andilamena
Moramanga

Nosibe
Sainte Marie
Ampanihy
Bekily
Beloha
Tsihombe
Amboasary
Ambovombe
Taolagnaro
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L'extrême sud et les îles (Nosibe et sainte Marie) ne font pas partie du champ d'enquête' Les régions non

couvertes représentent une surface très marginale en riz.

Les systèmes de Production

Les 7 systèmes de production recensés à Madagascar peuvent être dominants , minoritaires

ou inexistants selon les régions concernées, on identifÏe :

tr ta << simp-te riiicuiture aquaticue.l, es! le systè.rt1" q" production le pius piqliqué rà.Mgdagascar'
Elte intéresse--'Ëîu d"i-;îiiôn o'"*ploilarits rizicotes et 55% des superfiôies cultivéês.,Elle se

piatique dans à iur 6 des r'égions enquêtées ; ' :

I'Est i

tr la < double riziculture aquatique D vient ensuite. Elle rePlésente . 770 1"t. superficies

iËirùNué;;"i 
'rËr"sr" Ë"virôË toz.o00 exploitânts'du Nord-ouest, du Nord et'du oentre-

Ouest ;
-  - - ,  ;  i

tr pratiqué uniquement dans le Centre-Ouest par quelques 59._0^9! :1?qf!"lT,t:"1" 
système- 

[o,nËin"ni AàôuOle r,iiziculture- aqyatique, simple riziculture aquatiCue et riz pf uvial. > occupe

tr enfin les deui derniers systèmes, ( simple rizicullyre SqnTqY" lliuj" dlune gutre culture D et
< tavy exclusif D, occup"hi ùne superncle respectr.ve o9^sj{.de,lensemble. ces systèmes de
prodùction iont iespeètivement pràtiqués par'environ 53.000 et 79.000rexploitants. Le << taw



En partant de ces 7 systèmes de production dominants à Madagascar, on peut différencier en
fonction des spécificités agro-climatiques régionales, un total 18 systèmes de production à raison
de 24 systèmes de production pour chacune des 6 régions rizicoles principales.

Répartition des exploitations rizicoles selon le système de production par région (campagne 1998/99)

Région Système de production Exploitations
rizicoles

Echantillon
enquêté

1999

Exploitations
agricoles

NORD 1 8 9 . 8 1 1 120 203.793
S P 1 riz aouatioue+ riz taw 26.274 31
S P 2 riz aquatioue + riz tanetv 93.166 42
sP3 Double riziculture aouatioue 70.371 47
NORD-OLEST 215.233 201 228.861
S P 4 Simole riziculture aza'a sur bas fond 189.018 1 3 9
S P 5 Simole riziculture aza'a + maraîchaoe 20.513 23
S P 6 Double riziculture aouatioue 5.702 39
CENTRE-OUEST 266.723 288 339.238
S P 7 Simole riziculture aouatioue 72.476 74
S P 8 Double riziculture aquatique 30.432 70
S P 9 Simole riziculture aouatioue + riz oluvial 104.573 28
S P  1 O Double riziculture aouatioue + simole aouatioue + riz oluvial s9.242 1 1 6
HAUTS.PI.ATEAUX 501.965 275 535.579
S P  1 1 Simple riziculture aquatique (2è saison) 447.782 1 6 3
S P  1 2 Simole riziculture aquatique (2è saison) + cult. contre saison 32.450 95
sP 13 Simple Riziculture aquatique + riz pluvial 21.733 1 7
EST 471.561 179 479.349
S P  1 4 Taw exclusif 78.768 1 3
S P  1 5 Simple riziculture aquatique + riz taw 131.587 47
sP 16 Simple riziculture aquatique 261.206 1 1 9
LAC ALAOTRA 76.017 145 86.153
S P  1 7 Simple riziculture aquatique 60.586 89
S P  1 8 Simple riziculture aquatique + riz tanev 15.431 56

Zone non couverte par I'enquête 149.746 162.259
1.871.056 1.208 2.035.232

Svstèmes de culture

L'analyse au niveau des parcelles a permis d'analyser les performances par système de culture. Trois
système de culture rizicole principaux sont retenus :

- le riz aquatique,
- le r iz pluvial,
- et le riz tavy.

Au sein du riz aquatique, quatre sous-systèmes selon la technique culturale sont considérés, et parfois
différenciés dans d'analyse. ll s'agit des :

- riz aquatique en semis direct,
- riz aquatique avec repiquage en foule,
- repiquage en ligne ou système de riziculture amélioré (SRA),
- système de riziculture intensif (SRl).
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Certaines analyses distinguent parmi les sptèmes aquatique et pluvial :
le système de forme troditionnelle,
fe système de forme améliorée.

Forme de riziculture Crttères de caractédsation
Forme traditionnelle Sans labour, labour à I'angady

Semis direct (à la volée), repiquage en foule
Fumure organique sans engrais min.
Sans sarclage ou avec sarclage manuel

Forme améliorée Labour en culture attelée ou mécanisée
Semis en ligne, repiquage en ligne
Fertilisant minéralou organique et minéral
Sarclaoe mécanioue ftoue rotative) ou chimique fterbicide)
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ANNEXE 4: ReSULTATS DE L'ANALYSE EcoNoMlouE DE LA
FTLTERE (1 999)

Compre oe PRooucnoru.Expr-orRlon oe u ntteRe Rlz èottsouoe (rlux UIoNETAIRES)

GES (Millions FMG) PRODUITS

OMMATIONS INTERMEDIAIRES VENTES

(Mil l ions FMG

1 569
13
6

lmporté
s-pesticides

et lubrifiants

ces
Fumier-compost
Entretien
Pièces
Location de matériel
Transport
Frais de fonctionnement

OTAL CI

ALEUR AJOUTEE
iée +

E riziculteurs
BE collecteurs sem i-gros

RBE transformateurs
RB E Grossistes-détail lants

Amortissements
OTAL VA

420 389 VENTES hors-filière
348 983 Riz détail vendu sur le marché
40 480 Ventes de son
30 926 Paddy vendu aux consommateurs

247 557
5 369

36 854
80 043
3 361

10 085
77 080
34 766
24 810

667 946

523 230
26 669
6 872

3æ 281
69 948
41  013
86 165

167 156
194 726
921 053

1 588AL CHARGES 1 588 999 TOTAL PRODUITS
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GONTPTE oe PROOUCTION.ExPLoITATION DE LA FILIERE RIz GoNSOLIDE
(nvec vALoRrsATroN DE cERTATNS FLUx NoN MoNerrunes *)

CHARGES (Mil l ions FMG) PRODUITS

CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES VENTES

(Mil l ions FMG)

1 569 36
13
6

1 491 41
183

Riz lmporté
Engrais-pesticides

urants et lubrifiants

Semences
Fumier-composl
Entretien
Pièces
Location de matériel
Transport
Frais de fonctionnement
TOTAL CI

ALEUR AJOUTEE
+

F
lmoôt et T
RBE T
RBE riziculteurs (dont dons)
RBE collecteurs sem i-gros
RBE transformateurs
RBE grossistes-détaillants

Amortissements
AL VA

420 389 VENTES Hors-filière
348 983 Riz détail vendu sur le marché
40 480 Ventes de son
30 926 Paddy vendu aux consommateurs

247 557
5 369 AUTOFOURNITURE

36 854 Autoconsommation
80 043 Paiements en nature (redevances, dons...)
3 361

10 085
77 080
34 766
24 810

667 946

523 230
1 50 790
26 669
6 872

1 863 737
1 569 403

41 013
86 165

167 156
194 726

2 571 299
3 264AL CHARGES 3 264 056 TOTAL PRODUITS
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ANNEXE 5: ResULTATs BRUTs DEs ANALYSES
FACTORIELLES

5.1 AFCM sTRATEGtEs pAysANNEs AVEc LARcE pANEL suR lZOg
RtzlcuLrEURs Spao Z (lAour 2000)

SPAD. N système portable pour 1 'Analyse d.es Données
Copyr ight  (C) CISIA, t987 ,  ] -ggt  Version 2.0
L o g i c i e l  D , p o s , :  F r a n c e  l o g i c i e l  A p p - g g  0 g  0 0 6  0 1

Archivage des l ibel les
1 . zone d,enqugte ( 6 lroDÀLrrEs )
2 Àge du Chef d'oçloitation ( 6 t{ODÀLrtES
3 Niveau d'ingtrucÈion du chêf ( 5 UODÀLTTES
tl participat.ion aux travâux agricolcs
5 b<erc ice d,act iv i té  hore de I ,explo i ta t ion agr ico le
6 , Elêvage de gorcin
? . Elevage de caprin ovin
8 . Elevage de bovin
9 SÈock de paddy en début d'anlée

10 RêccpÈion dcs redevancêa
11 Proporcion de reveau iasu vcnÈe de riz
12 . ProporÈion de revenu iseu vcntre autre produits agricole
13 ProporÈion de rÊvcnu iseu vcntc de produit de l,éIevage
14 Proportion dc rêvenu iau dce salairea agricolee
15 . Proportion de rèvcnu igsu autre counerc€
16 IqrorÈance d,pensee aljancntairce
17 Dépcnse gant,é et éducaÈion
18 Dépcnses en obligaÈion eociales
19 Relation avec lee opéraÈcurE de la fil ière
20 Etce voua E€rDbre d,une agsociation
2L .  L '  êau eaE c1lc  un facteur  de b locage?
22 .  Ex isÈênce d 'un nr lgar isatcur
23 . Receptlon de conseLl sur lse techniques culturafêa
24 . Niveau de eat,lefacÈion au ûéthode de vulgarisat,ion
25 systeme de production rizicole
25 RendeoenÈ global de la riziculture
27 Production ÈoÈale de paddy
28 supcr f ic ie  r iz ico le toÈale

{ UODÀLIEES
UODÀLIlES
UODÀIJITAS
MODALIÎES
UODÀLITES
UODÀLITES
I.IODÀLITES
ITCIDÀLITES
I'lODÀLfTlS
T,TODÀtITtsS
Ii'ODÀLITES
I,IODÀLTlBS

. UODÀLTTES
4 I,IODÀLIIES

I,IODÀLIlBS
I{ODÀIJITES
UOITÀLIlES
IIÎICDÀIJTTES
UODÀIJITES

3 UODÀLTTES
4 HODÀLITES

18 UODÀLITES
COMTINI'E )
COIITINI'E )
conuuug )

25 QUESTTONS ACTTVES
]-OO MODAIITES ASSOCIEES

I
9

1 ô
1 1
L2
13
1 d
15
1 5
1?
1 8
1 9
2 0
2 L
2 2
2 3
2 4
2 5

,  zone d 'enquêÈe
,  Àge du Chef  d 'e :<plo i ta t ion
.  Niveau d ' in€cruct ion du chcf
. participaÈion aux travrux agricolae
.  E*crc ice d 'acÈiv i té  hors de 1,e:@loi ta t ion agr ico le
. Elcvage de porcin
. Elcvagc de caprin ovin
. Blavagc dê bovin
, Stock dc paddy cn début d'annéc
. Rrcegtion dcs rsdevancce
, Proportion dc rcvenu iseu vcnÈs dc riz
. Progortlon dc rcvonu isau vrntra auÈrG produlte agricole
. EroporÈion de rêvênu iggu vcnte de produit de l,élcvaltc
, Froportion de revcnu iau dee ealaircg agrrlcoles
. Proportion dc rcvcnu ilgu auErc comerce
. InEortâncc dépcnacs alimeaÈalrce
. Dépenee Brnté et éducation
. Dépenees en obligation gocialcl

. RclaÈion avcc Lea opératcut de Ia fil ièrc
, EÈê8 vous mcDbre d'unê âaÊociation
,  L 'Gau G8È e1lê un facteur  ôe b locagct
,  E<L8trncG d 'un rnr lgar iaàteur
. Rêcrpt,lon dc coagcll aur 1e6 Èechnlquca culÈuràlea
. Nivcau dc eat,icfacÈlon au néthode de vulgarieaÈion
. rysg@G dÊ Droduct,ion rizlcolc

2
3
2
z

3
d

1 8

t,TODÀLTTES
MODÀLTTES
I,IODÀLTTES
IIODÀLITBS
MODÀLITES
IIODÀLIT8S
UODÀLTTES
IIODÀLITES
IICIDÀLÎTES
ITCIDÀLlTES
IiODÀLITES
UODÀI'ITES
UODÀLITES
}TODÀLITES
I'ODtrI,ITES
IIODÀLITES
uoDÀLIÎES
uoDÀtrlBs
I,TODÀLTlES
UODÀI,ITES
I,IODÀLT1rES
I,!ODI,LITES
IIODÀI,ITBS
XODTI,ITES
IIODÀLITES

3 VARIABLES ILLUSTRÀTIVES

2 6
2 7
2 8

Rendcû.nt. global de Ia rlziculturê
Product.ion lotâlê de gaddy
aupcr f ic ic  r iz ico le cota lê

( corflrNuE )
( COITTINT'E )

( cor|Trr|nE )
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HISTOGN.AII!ûE DES 20 PREDIIERES VÀLEI'RS PROPRES

VÀLET'R
PROPRE

* t t t i t l t * l t t t * t * t l r ? t * t t * * t t t t t t * i * l t t t t t * * t t * t * * l t t t t t t t l * * t l * t t t l È l l * * t t * t ' * r r
1
2
J

4
5
6
1
I
9

10
1 1

13
14
1 5
1 6
17
1 8
1 0

2 0

. 1 5 4 0

. 1 1 9 {

. 1 0 4 9

. 0 9 3 0

. 0 8 6 1

. 0 8 3 4

. 0 7 9 3

. 0 7 1 1

. 0 6 ? 6

.0627

. 0 5 7 s

. 0 5 { 6

. 0 5 3 5

.0526

. 0 5 1 3

. 0 4 9 9

.0r92

. 0 L 7 1

. 0 4 1 1

. 0 é 6 3

5 . 4 2
{ . 2 0
3 . 6 9
3 . 2 8
3 . 0 3
2 . 9 L
2 . 1 9
2  . 5 0
2 . 3 8
2 . 2 r
2 . 0 3
1 . 9 2
1 .  8 9
1 .  8 5
1 . 8 1
r . 7  6
1 .  ? 3
1 .  6 8
r . 6 1
1 .  6 3

5 . 4 2
9 . 6 3

1 3  . 3 2
1 5 . 5 9
L 9 . 6 2
2 2 . 5 6
2 5 . 3 5
2 1  . 8 6
3 0 . 2 {
3 2 . 4 s
3 { . 4 ?
3 6 . 3 9
3 8 . 2 8
{ 0 . 1 {
t 1 .  9 1
{ 3 .  ? 0
é 5 .  d 3
4 , 7  . L l
r t 8 . 7 8

CooRDOOIiINEES, ColtrRrBrrrroNs Elt COSTNUS CâRRES DEs ![ODAr'rrEs AcÎIIrEg guR IJES Àr(ES 1 A 5

1 .  zone d 'enquête

z1 -  Nord
z2 - Nord Oue8t
23 - CEMTRE OT'EST

24 - EÀUTS PI,ÀTE,ÀTIX

2 5  -  E E t
z6 - Lae Âlaotra

1 , 4 5  _ , 8 { t  _ . 3 5  _ . i [ 9

1 . 0 3  . 3 1  . 1 t  - . 1 1 1

- 1 .  0 1  - . 8 1  . 1 8  - . 1 6

-  . 4 8  . 7 2  .  8 5  . 1 5

. 3 5  - . 9 6  - . 1 9  . 1 4
- . 1 6  1 . 6 8  - 1 . 7 0  . 1 0

. 1  ? . 0  2 . 6  . 5  1 . 1

. 3  5 . 9  . 6  3 ' 8  1 . 3
4 . 5  8 . 2  5 . 9  . 3  . 3
ô , . 2  1 . 7  { t . 5  7 . 0  . 2
2 . r  . 6  5 . 2  4 . 0  3 . 8
1 . é  . 1  1 3 . 0  1 { . 9  . 1

1 3 . 0  2 3 . 5  3 1 . 8  3 0 . 5  6 . 8

|  . o o  . 2 !  . o B  . o l  . 0 3

I  . o r  . 2 L  . O 2  .  1 1  . 0 3

I  . 2 3  . 3 2  . 2 0  . 0 1  . 0 1

|  . 2 1  . 0 7  . l s  . 2 L  . o l
i  .  r r  . o z  . 1 6  . 1 1  . 1 0

|  - 0 5  . 0 0  . 3 9  . 3 9  '  0 0
+ - - - - - - - - - -

. 4 0  9 . 0 7

. 6 1  5 . 0 1

. 9 s  3 . 1 9

. 9 1  3 . 3 9

. 5 9  5 . ? s

. 1 8  7 . 3 3

- . 2 t
. 2 7
. 8 5

- .  8 é
- . 8 0

. 6 8

a l  -

a 2 -
a 3 -
1 4 -
â 5 -
a 6 -

-  . 0 2
. 1 3

- . 0 3
- . 0 0

. 0 5
- . 5 3

Àge du chef  d 'e :<Plo i ta t ion

inférieur . . .  30
3 0 - { 0
4 0 - s 0
5 0 - 5 0
6 0 - 7 0
?0 ec  p lus

. t L  8 . 0 8
1 . 0 2  2 . 9 3
1 . 1 3  2 . 5 3

. 6 1  1 l  .  9 8

. 5 2  5 . 5 s

. 2 2  1 ? . 3 0

- . 1 0  - . 3 5  - . 1 9  - 3 9
- . 0 9  - . 1 5  - . 2 0  . 4 4

.  0 9  - . 0 1  . 1 5  - . 1 1

. 2 t  . 1 9  . 0 ?  -  ' 2 6
- .  1 0  . 1 9  . 0 8  -  . 5 7
- . 2 5  . 3 9  . 1 8  -  - r 2

coNTRIElIrroll cuMuLEE

CONTRIBUINION CI'MULEE

COMTRIBIITION CUMULEE

. 0  . 5  . 2

. 1  . 2  . 5

. 1  . 0  . 3

. 2  . 2  . 0

. 0  . 2  . 0

. 1  . 3  . 1

. 6  1 . 5  1 . 0

1 . 0  . 5  . 1
. 0  . 0  . 0
. 2  . 1  . 0
. 6  . 0  . 1

1 . 5  . 7  . 2

. 0  . 1  . 0

. 2  . 1  . 6

. 1  . 3  . 0

. 0  . 2  . 0

. 4  . B  . 1

. 0
1

. 0

. 0

. 0
, L
. 5

t

2 . 3
, 2

E

z . v

. 0
5 . 8

L . 7

3 . 2
2 . 1
9 . 3

. 0 0

. 0 1

. 0 0

. 0 0

. 0 0

. 0 2

. 0 0

. 0 0

. 0 1

. 0 0

. 0 0

. 0 2

. 0 0

. 0 1

. 0 1

. 0 1

. 0 0

.  u f

. 0 1

. 0 0

. 0 0

. 0 0

. u z

. 0 0

. 0 1

. 0 5

. 0 0

Niveau d ' inet rueÈion du chef

n i 1  -  i l l e t t r é
ni2 - primaire

ni3 -  gecondaire 1c

ni {  -  gecondaire 2c

4 participation atD( travau:K agricoles

pÈ1 - plein È€!q)s
pÈ2 - ni-terys
pt3 - occationnel

alrel - oui
âhe2 - non

. 3 8  9 . 6 0  |  . 0 1  ' s 5  - , { 0  . l s  - ' 6 2

2 . 2 8  . ? 6  i  - . 0 3  . 0 3  . 0 ô  . 0 3  - ' 2 s

. 9 6  3 . 1 ?  i  - . 0 3  - - L 1  . 0 8  - ' 0 6  ' s é

. 3 8  9 . 4 1  i  . 2 2  - . 3 3  - ' 0 s  - ' 1 é  ' 7 1

I  p È 4  -  n u l  ' r {  z t ' v >  |
----------; coMFRrButroN cLut'LEE

5 Exerc ice d 'act iv i té  horg de I 'e :ç lo i ta t ion agr ico le

. 3 2  - . 0 {  . t 2  . 1 8  . 5 2

.  3 9  .  0 5  - . 1 5  -  . 2 L  - .  6 3

3 . 2 6  . 2 3  |
. 3 0  1 2 . 1 3  |

. 0 1  .  0 1  - .  o ?  - . 0 3  -  '  0 3

. 2 3  - . 3 1  . 2 t  . { {  . ô 9

. 2 9  L 2 . 7 1  |  - . À 2 . 2 2  . 3 5  - . 0 5  - . 1 0
-  -  1 0  .  i ! 1  - . 0 6  -  ' 2 1

. 2 t  L z . l J  |  - . r .

. 1 4  2 ? . 0 9  i  - . 2 9  - ' 1 0  . 4 1  - . 0 6  - ' 2 r

2 . 2 0  . 8 2
1 . 8 0  L - 2 2

. 0

. 0ô
1

1

. 1

. J:
â

1.  r t
T , 1
3 . 2

. 7  6 . 8

. 9  8 . 3
1 . 6  1 5 . 1

. 0 2

. 0 2

. {  1 . 3

. 1  . 4

. )  L .  I

. {  1 . 0

. 1  . 3

. 6  1 . 3

. 0  . 3

. 0  . {

. f  .  t

. 0  . 0

. 0  . 0

. 0  . 0

. J

. 0

. J

. 0 5

. 0 5

. 0 4  . 3 3

. 0 {  . 3 3

. 0 1  . 0 3  . 0 0

. 0 1  . 0 3  .  0 0

I  p r c 2  -  n o n  J ' u Ë  ' J u  I  - ' v '  ' L '
----------+ COÀrrRIBIIIION CI'UULEE

6 Elevage de Porcan

prcl - oui

? Elevage de caprin ovin

col  -  ou i
co2 - non

- . 4 1  . 2 2  . 3 1  . 0 3
. L 2  - . 0 7  - . 0 9  -  . 0 1

. 0 8  . 3 3  - . 1 4  . 0 9
- . 0 0  - . 0 1  . 0 0  -  . 0 0

. 9 2
3 . 0 8

. L 2  3 1 . 6 s
3 . 8 8  . 0 3

3 . 3 s  I
. 3 0  |

. 0 7

. 0 7
1 8
1 8

n a

. 0 2
. 0

n

. 0

. 6 2
, 0 2 . 0  . 0

. 0  . 1

a r 1

. 0  . 3

. 0  . 4

. 0 1  . 0 0  . 0 0  . 0 0

.  0 1  . 0 0  . 0 0  . 0 0
. 0 0
. 0 0

CO}f,TRI BUÎI ON CT'}IIUI,EE

8 Elevage de bovin

bovl - oui

bov2 - non

9 Stock de PaddY en début d'année

s p l  -  o u i  1 ' 1 0  2 ' 6 3  |  ' 5 2

2 . 6 5  . { 9  I  . 3 0  . 0 3  . 0 7  ' 1 9  - ' 1 5  I
L . 3 2  2 . 0 3  i  - . 6 1  - . O s  - . l s  - ' 3 9  ' 2 9  |

1 . 6
3 . 2
4 . 1

r . v

1 . 1  . 1
2 . 2  1 .  3
3 . 2  2 . 0

. 0 0  . 0 1

. 0 0  . 0 1
I
I
+

. 0 {

. 0 4

. 0 4

. 0 4

. 0 9

. 0 9

. 0 6

. 0 0

. 0 0

. 0 0

. 0 0

. 0 2

. 0 0

. 0 0

. 0 0

. 0 3

. 0 0

. 0 1

. 0 1

. 0 0

. 0 0

. 0 0
,  u r

. 0 0

. 0 2

. 0 0

. 0 0

. 0 2

. 0 0
n 1

. 0 1

. 0 0

. 0 2

. 0 0

. 0 0

. 0 0

. 0 1

. 0 0

. 0 0

. 1 1  - . 1 8  -  - 0 2  . 3 3 . 1  6 . 3 . 0  1 . 4  I . 1 0 . 0 0 . 2 3 . 0 0
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I  s p 2  -  n o n  2 . 9 0  . 3 g  |  - . 2 0  . o {  . 3 0  . 0 1  _ . 1 3  |
i---------- ---------+- coMrnrBurron cIJlt . ILEE =

10 Reception dcE rêdevancee

n r l  -  o u i  . 0 9  t 2 . t i  |  . 3 ô  . z B  . 1 1  . 3 2  _ . { 1  |
_ _ T : _ : _ i : i  

3 . e 1  . 0 2  i  _ . 0 1  _ . 0 1  _ . 0 0  _ . 0 1  . 0 1  i
--+--------- COIITRIBUIION CIIMULEE =

11 ProporEion de rêvcnu issu vente de riz

. 7
2 . 6

. 5

2 . 0
. 0  2 . 4
. 1  8 . 7

. 0

. 0

. 0  . 1

. 0  . 0

. 0  . 1

. 1 0  . 0 0  . 2 3  . 0 0  .  0 d

v r 1 - i n f e r i c u r - 1 0 $
vrZ - 10 -.  20
vr3 - 20 -.  50
v r { - 5 0 - ? 5
vrS - eupéricur -. 75t

2 . 1 2  . 8 9
. 3 4  1 0 .  6 2
. 6 8  4 . 8 9
. 4 4  8 . 1 5
. r 2  8 . 5 1

. 1  . 1

. 0  . 0

. 1  . 1

4 . 4  ! . 2  . 2
. 0  . 1  . 1

L . 2  1 . 1  . 2
1 . 9  . r l  . 1
3 . 7  . 0  2 . 2

- . 5 7  . 2 6  - . 1 0  . 0 9  . 0 4
. 0 2  - . 2 0  - . 1 9  . 2 9  . 1 3
. 5 2  - . 4 4  - .  1 6  . 2 r  -  . 1 2
. 8 1  - . 3 5  . L 7  - . t 2  . t 2

1 . 1 6  - . 0 9  . 7 4  - . 9 6  - . 2 2

. 2

. 3

. {
I

i t ,  1

. 2  |  . 0 0  . 0 0  . 0 0  .  o o  . 0 0

. 0  |  . 0 0  . 0 0  . 0 0  . 0 0  .  o o

. 2  + - - - - - - - -

. 0  |  . 3 6  . 0 8  . 0 1  . 0 1  . 0 0

. 1  |  . 0 0  . 0 0  . 0 0  . 0 1  . 0 0

. 1  |  . 0 6  . 0 {  . 0 1  . 0 1  . 0 0

. 1  |  . 0 8  . 0 1  . o o  . o o  . o o

. 2  |  . 1 6  . 0 0  . 0 6  . 1 1  . 0 1
COÀTIRIBI.ITION CI,MI'LEE

L2 Proportion de revenu isgu ventre auÈre prodults agricole

pa1 - rnoins d€ 10t
p a 2 - 1 0 - 2 0
p a 3 - 2 0 - 5 0

pa{ - 50 ... 75
past - t'todaliré No

1 . 8 4  1 . 1 ?  |  . 0 9  - . 0 8  . 4 1  _ . 0 1  . 3 3
. 5 s  6 . 2 3  I  . 1 8  - . 2 0  - . 2 L  . 3 9  - . 0 2
. 8 s  3 . 5 8  |  - . L 2  - . 0 0  - . 2 4  . 0 4  - . t 7
. 4 0  8 . 9 8  |  - . 1 ê  - . 0 1  - . 3 3  - . 0 7  - . 7 7
. 3 5  1 0 . { 0  |  - . 2 8  . ? 5  - . 8 1  - . 5 8  _ 1 . 0 9

1

1

. 1
1

. 2

L . 7  . 8
1 .  6  2 . r
{ . 1  . 0
7  . 5  2 . 9

. 1  2 . 9  . 0

. 2  - 2  . 9

. 0  . 5  . 0

. 0  . {  . 0
L . 7  2 . 2  1 . 3

2 . 3  |  . 0 1  . 0 1  . 1 4  . 0 0  . 0 9
. 0  |  . o o  . 0 1  . 0 1  . 0 2  . O o
. 3  |  . 0 0  . 0 0  . 0 2  . 0 0  . 0 1
. 1  |  . 0 0  . 0 0  . 0 1  .  o o  .  o 0

{ . 8  |  . 0 1  . 0 s  . 0 6  . 0 3  . 1 1-+- -------- coNlRrELrIION CITUULEE

13 Propor t ion de revenu igsu vcnÈe de produi t  de I , .1cvage

el1 - noing de 10S
e I 2 - 1 0 - 2 0
e13 - supérieur .- 20t

- . o 2  . L 7  . 3 2  . L 2  . 1 9
. L 7  - . 1 5  . 0 {  . 5 9  - . 5 9|  ' -

+- -------- CO}ITRIBUTION CUMJLEE

. 5  2 . 0  6 . 3  2 . 2

. 0  . 0  . 1  1 . {

. 0  . 1  . 4  . 1

. 2  . 2  . 0  3 .  r t

. 2  . 3  . 5  1 . 9

1 . 0  . 6  . 5  . 8
. 3  . 6  . 2  . 0
. 0  . 1  . 1  . 3
. d  . 1  . 0  . 1

2 . 7  . 2  . 3  1 . 1
{ . 4  1 . 6  1 . 2  2 . 2

. 1  . 1

. 1  . 0

. 1  . 3

. 5  . 2

. 9  , 7

. 4  2 . 4  . 1  . 3

. 4  2 . 4  . 0  . l t

. 1  . 1  . 1  . 2

. 0  . 1  . 0  . 2

. 9  5 . 0  . 2  1 . 1

2 . 6 7
. 4 2
. 9 0

8 . d {  I
3 . { 2  |

0 1
0 0
ô 1

14 Proportion dc revenu iesu des ealaireg agricoles

saI1 -  in fér icur  . . .  l t
e a l 2 - 1 . - 1 0 t
s a L 3 - 1 0 * 2 0
g a l ê  -  2 0  - . 5 0
e a 1 5 - e u p e r i e u r - 5 0 t

2 . 2 5  . 7 8
. 2 5  l d . 8 9
. 2 9  1 2 . 5 1
. 5 2  6 . 6 9
. 6 8  { . 8 5

. 2 6  .  1 8  - .  1 5  - . 1 8  - . 2 8

.  r t 1  - . 5 5  . 2 9  - . 0 3  . I 7

. 0 9  - . 2 0  . 2 2  . 2 8  . 3 1
- . 3 5  - . 1 ?  . 0 9  . 1 1  . 3 1
- . 7 8  - . 1 6  . 2 2  . 3 9  . 5 0

CONTRTEUTION CT'}TULEE

2 . t
1

t

. 6
2 . 0

. 0 9  . 0 é  . 0 3

. 0 1  . 0 2  . 0 1

. 0 0  . 0 0  . 0 0

. 0 2  . 0 0  . 0 0

. L 2  . 0 1  . 0 1

. 0 4  . 1 0

. 0 0  . 0 0

.  0 0  . 0 1

. 0 3  . 0 5

1 E ProporÈion de revenu igeu autre comcrce

5 . 1  +

. 0  . 1  2 . 3  |  . 0 2  . 0 1  . 0 0  . 0 1  . 1 6

. 3  . 0  . ?  |  . 0 0  . 0 0  . 0 1  . 0 0  . o 2

. 2  1 . é  2 . 1  I  . 0 1  . 0 1  . 0 1  . 0 4  . o s

.  i l  . 2  2 . 1  |  . 0 2  . 0 1  . 0 1  . 0 1  . 0 5

. 9  L . 7  ? , {  + - - - - - -

c o m l - i n f é r i c u r - 1 $
c o ù û z - 1 - 2 0 C
c o n 3 - 2 0 . . 5 0
cororl - supérieur .- 508

2 . 7 7  .  A 7
. 2 9  1 2 . ? 3
. 1 1 5  7 .  8 8
. 5 s  6 . 3 2

. 0 9

. 2 1
- . 2 2
- . 3 7

- . 0 8  - . 0 1  - . 0 6  - . 2 7  |
- . L 2  . 3 0  . 0 9  . 4 1  |

. 2 6  . 2 2  . s 3  . 6 {  |

. 2 3  - . 2 8  - . 2 0  . s 8  |
CONTI{IBIIIION CIII|IILEE =

15 Importance dépcnsêE elj-menCaires

a l i l - i n f é r i e u r - 1 t
a 1 i 2 - L ' 2 0
a 1 i 3  -  2 0 . -  5 0
a l i { - s u p é r i e u r - 5 0 t

1 . 8 9  1 . 1 1  |  . 3 9
. 2 8  1 3 . 3 8  |  . { 1
. e ?  3 . 1 d  |  - . 1 8
. 8 6  3 . 5 s  |  - . ? 9

- . 4 6  . L 2  . 0 1  - . 0 8
. 9 0  - . 2 5  - . 0 1  - . 1 3
. 2 5  - . 1 3  . 0 2  . 1 2

1 . 9  3 . 3  . 2  . 0  . 2  |  . 1 {  . 1 9  . 0 1  . 0 0  . 0 1
. 3  1 . 9  . 2  . 0  . 1  |  . 0 1  . 0 5  . 0 0  . 0 0  . 0 0
. 2  . 6  . 2  . 0  . 2  |  . 0 1  . 0 2  . 0 1  . 0 0  . O O

3 . 5  1 . 3  . 0  . 0  , 1  |  . L 1  . 0 5  . 0 0  . 0 0  . 0 0
5 . 8  1  . l  .  6  . 0  . 5  + - - - - - - - -

. 4 2  - . 0 3  - . 0 d  . 0 9
COIIITRIBUTION CI'UULED

17 Dépenae aanté et éducation

se1 - inf,  r icur -,  1$
e e 2 - 1 - . 5 t
s e 3  -  5 . . .  1 0 $
sc{  -  sup , r ieur  - .  10 t

2 . 3 2  |  . 2 3  - . { 9  - . 1 0  . 1 6  - . L 2
2 . 1 1  |  - . 2 3  . 5 2  . 0 1  - . 1 9  . 0 0
3 . 4 7  |  - . 1 3  . 1 d  . r 2  - . 1 {  . 1 5
3 . 7 6  |  . 0 9  - . 1 0  .  o o  . l s  . 0 1

+--------- COMIAIBIXTION CUMIILEE =

--+--------- COÀITRIBIITION CUUULEE =

. 2 J
ô . 3 0

1 . 2 1
1 . 0 6

. 8 9

.8 l l

18 D,penges en obl igât ion sociâ lea

os1 - inf ,r leur . , ,  l t
o s 2 - 1 - 3 t
oa3 - eup,r ieur -.  3t

1 . 3 6  1 . 9 {
1 . 3 9  t . 8 1
1 . 2 5  2 . 2 L

2 . 8 6  . ô 0  |  - . 1 1  . 0 {  . L 7  . 0 2  - . 0 8  |
1 . l f  2 . 5 1  |  , 2 7  - . 0 9  - . 4 4  - . 0 5  , 2 L  I

|  . 0 7  - . 3 0  - . 0 9  - . 0 7  - . 0 3  |  . 0  1 . 0  . 1  . 1
|  - . 1 1  . 1 5  . 0 3  - . 1 s  . 1 0  |  . 1  . 3  . o  . 3
|  . 0 s  . 1 6  . 0 ?  . 2 4  - . 0 7  |  . 0  . 3  . 1  . 8
+--------- COMTR,fBIXTION CITUI'LEE = .]  1.5 .2 1.1

. 0  |  . 0 0  . 0 s  . 0 0  . 0 0  . 0 0

. 2  |  . 0 1  . 0 1  . 0 0  . 0 1  . 0 1

. 1  |  . O O  . 0 1  . O O  . 0 3  . O O

| 19 Rclat ion avec 1cs opérâÈeura de La f i l lèrc
l
I  r o 1  -  o u i  . 1 1  3 5 . 6 1  |  1 . 1 3  - . 6 1  . 3 8  - 1 . 1 6  . 4 9  |
I  r o 2  -  n o n  3 . 8 9  . 0 3  |  - . 0 3  . 0 2  - . 0 1  . 0 3  - . 0 1  |
+---------- ----------+ COMTRIBIJI|TON CIJI|ULEE =

| 20 Etea voue menbre d,une Àaaociation

i  a e s l  -  o u i  1 . 5 5  t . s g  |  . t 2  . 2 4  - . 0 2  . o {  . 2 5  |
I  a a e 2  -  n o n  . 6 9  t . ? B  I  . S 9  - . 6 0  . O { t  - . 2 9  . O ?  |
I  a a e 3  -  n o n  c o n c c r n é  t . ? 5  1 . 2 8  i  - . 6 0  . O z  . 0 1  . o B  - . 2 5  i
+---------- ----------+ COMTRIBUIION CIIMUT,EE =

21 L 'eau êsÈ ê l1e un fàcÈ.êur  de b locage?

. 0  . 0  1 . 2  |  . 1 1  . 0 ô  . 0 0  . 0 0  . 0 {

. o  . 6  . 0  I  . 0 7  . 0 8  . 0 0  . 0 2  . 0 0

. 0  . 1  1 . 3  |  . 2 8  . 0 0  . 0 0  . 0 0  . 0 5

. 0  . 7  2 . 5  + - - - - - -

. 9  . 3  . 1

. 0  . 0  . 0

. 9  . t  . 2

1 . 6  . 3  |
. 0  . 0  |

1 . 6  . 3  + -

. 0 ô  . 0 1

. 0 é  . 0 1

I

. 2  |  . 0 3  . 0 0  . 0 8  . o o  . 0 2  |

. 6  I  . 0 3  . o o  . 0 8  . o o  . 0 2  |

.8  + - - - - - - - -  - - - - - - -+

cabl - oui
èab2 - non

. 2  . 0  . 8

. 5  . 1  2 . t

. 7  . 1  2 . 9

. 0

. 0

. 0

22 sx is tencê d 'un vulgar ieaEcur

rnrl1 - oui
vul2 - non

3  . 2 5
. 1 5

|  . 2 9  . z o  - . 0 1  . 1 1  . 1 8  |  1 . 8  1 . 1
|  - 1 . 2 s  - . 8 6  . 0 {  - . 1 1  - . ? 6  |  7 . 7  r . 7
+--------- COMTRIEUTION CLilULEE = 9.4 5.8

. 0  . {  1 . 2

. 0  1 . 8  5 . 0

. 0  2 . 2  6 . 2

. 0 7  . 0 ?  |  2 . s  2 . 8  1 . 0  . 1  . 1  I

. 2 r  . { s  |  . o  . s  2 . s  . {  2 . 1  |

. 3 6  . L 7

. 3 6  . L 7
. 0 0  . 0 5  . 1 3
. 0 0  . 0 5  . 1 3

23 Recêption de conseil sur lae tcchniques culturalea

r c l  -  o u i  2 . 3 4  . ? 1  |  . { o  . 3 8  . 2 t
t c 2  -  n o n  . 9 0  3 . { {  |  - . O O  - . 2 6  - . 5 E

. 2 3

. 0 0
. 0 6
. 1 0

. 2 0

. 0 2
. 0 1  . 0 1
. 0 1  . 0 6

. 0 2

. 0 2

. 0 0

. 0 0

1 ^

. 1 0

. 0 1

. 0 0

. 0 0

. 0 0

. 0 0

. 0 0

. 0 1

. 0 1

. 0 1

. 0 1
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24 Niveau de satisfaction au méEhode de vulgariaation

s . 5  L . 7  . 1  . 2
. 1  . 0  . 8  . 9

. 3 6  . I 7  . 0 0  . 0 5  .  1 3

navl - oui
ngv - un Deu

nsv3 - non
nsv{ - rron conc€rn'

. 6 5  . 3 3  . 0 6  . 1 1
- . 1 6  - . 0 6  . 3 7  -  - 3 7
- . 2 9  - . 2 7  . 2 7  . 2 9
- . 5 9  - . 2 5  - . 3 8  - , r 2

. s  . s  . s  . 6  |
3 . 6  . 7  2 . 0  . Z  I
9  -  6  2 . 9  3  . 3  1 . 9  + - - -

. 2 1  .  0 7  . 0 0  . 0 1

. 0 0  . 0 0  . 0 2  . 0 2
, 0 2  . 0 1  . 0 1  . 0 2
. 1 5  . 0 3  . 0 7  . 0 1

1 .  5 5
. 5 5
. 6 5

L . 2 5

1 . 5 8
6 . 2 3
5 . 1 3
2 . 2 L

. 3 {

. 1 4

. t 8

. 7 t

L - 2
't

1 . 0
{ . 5
5 . 7

. 0 7

. 0 0

. 0 4. 6

2 5 aysÈcme dc Productlon rizicole

COI|TRIBTITION CT'MULEE 9 . 6  2 . 9  3 . 3

. 6  . 9  . 6  , 7  ' 5

. 1  3 . {  . {  . 1  L - 2

. 0  2 . 8  1 . 9  . 1  . 0

. o  4 . 3  . 8  { . 0  2 - 5
1 . 1  1 . 8  . 0  . 1  . 6

. 3  3 . 0  . 8  . 4  ' 8
1 . 1  2 - 0  1 . 9  . 2  . 4

. 4  L . 2  . 7  . 0  . 1
2 . 3  2 . 0  2  . 5  . 0  . 1
r . 4  1 . 9  2 . 1  3 ' 0  . 1

, 2  . 1  1 . 8  { ' 9  1 . 1
1 . 9  . 1  2 . r  3 . 6  . 2

. 7  . 5  2 , 9  1 . 0  é . 3

. 4  . l  7 . 2  1 0 ' 1  . 0
L . 2  . 0  5 . 8  { ' 5  . Z

1 { . 8  2 é . !  t 2 - 2  3 2 . 6  L 2 - 3

. 2 5

. 0 3

. 0 0

. 0 0

. 0 0

.Ot t
ô 1

. 0 5

. 0 2

. 2 0

. 0 1

. 0 8

. 0 3

. 0 1

. 0 5

e1 -  Dtodal i t ,  N6

s2 -  Uodal iÈ,  Ne

s3 -  Modal i t ,  No

sé -  Hodal i t ,  No

85 -  t {odal i t ,  No

a7 - r{odali!, No

aB -  uodal iE,  No

s9 -  l , todal i t ,  NO
g10 -  l todal iÈ.  No

El l  -  Uodâl lÈ,  No

s12 -  Modal i t ,  Ng

s15 -  Modal i t ,  No

s16 -  l , rodal i t ,  No

s17 -  ÙrodaI i t ,  No

Ê18 -  Uodal i t ,  l |o

. 1 1  3 s . 6 1

. 1 5  2 5 . 2 6

. L 1  2 2 . 2 3

. a 8  1 . 1 9

. 1 3  2 9  . 2 0

. 2 6  t 4 . 2 9

. 2 5  1 5 . 1 1

. 1 0  4 0 .  6 6

.  r t o  8 . 9 8

. 5 s  6 . 2 8

. 3 3  1 1 . 2 0

. 1 6  2 A . L 1

. 4 1  8 . 6 6

. 3 1  1 1  . 9 9

. 1 9  1 9 . 8 3

1

2
1
,l
6
7
I
9

1 0
1 1
12
15
1 6
L1
1 8

- . 9 s
- . 2 1

. 1 0

. 0 5
1  1 1

. é 4

.81 t

. 8 3

. 9 5
- 1 . 1 1

- . 3 3
- 1 . 3 5

- . 5 1
. 4 2
. 9 8

. 0 3  . 0 1  . 0 2  . 0 1

. 1 0  . 0 1  . 0 0  . 0 3

. 0 9  . 0 5  . 0 0  .  0 0

. 1 4  . O 2  . 1 0  . 0 6

. 0 6  . 0 0  . 0 0  . 0 1

. 1 0  . 0 2  . 0 1  . 0 2

. 0 6  . 0 5  . 0 0  . 0 1

. 0 {  . 0 2  . 0 0  . 0 0

. 0 ?  . 0 7  . 0 0  . 0 0

.  0 6  . 0 8  . 0 8  . 0 0

.  o 0  . 0 s  . t 2  . 0 2

.  o 0  . 0 6  . 0 9  . 0 0

. 0 2  . 0 8  . 0 3  . 1 0

. 0 0  . 2 L  . 2 6  . 0 0

. 0 0  . 1 6  . 1 1  . 0 0

I
|  1  .  zone d 'enguête  I

i  
" t  

-  N o r d  L 2 O  1 2 0 ' O O  9 ' o ?  !  - ' 2 L  1 ' { 5  - ' 8 4  - ' 3 5  - ' 4 9  |  - 2 ' A  1 6 ' 8  - 9 ' 6  - ê ' 0  - s ' ?  t

!  z 2  -  N o r d  o u e 8 È  2 0 1  2 0 1 ' O O  5 ' 0 1  !  ' 2 1  1 ' 0 3  ' 3 1  ' ? 3  - ' ' 1  !  4 ' 2  1 6 ' 0  l ' 1  1 1 ' 3  - 6 ' A  !

t  z 3  -  C E l s r R a  o n B s T  2 8 8  2 8 8 ' 0 0  3 ' 1 9  !  ' 8 6  - 1 ' 0 1  - ' 8 1  ' 1 8  - ' 1 6  !  L 6 ' 7  - L 9 ' 6  - L 5 ' 7  3 ' 5  - 3 ' 1  I

!  z t  -  H À u T s  P L À T E À I I X  2 7 5  2 7 5 . 0 0  3 ' 3 9  I  - ' 8 4  - ' { 8  ' 7 2  ' 8 5  ' 1 5  t  - 1 5 ' 9  - 9 ' O  1 3 ' 5  1 6 ' 0  2 ' 9  |

!  z s  -  E E r  t l s  1 ? e ' 0 0  s ' ? 5  |  - ' 8 0  ' 3 6  - ' e 6  
; ' ; -  

' l l  
i  

- t l . i  
- : ' , o  

- 1 i : ?  
- â l : i  

t l : l  
I' ,  

: 2  -  T l !  o r . o . , "  ; ; i  i ; ; : ; ;  ; : i ;  i  . 6 8  - . 1 6  1 . 6 8  - 1 . ? o  . 1 0  I  8 ' ?  - 2 ' o  2 t ' 5  - 2 t ' 8  1 ' 3  !

+ - - - - - - - - - -  
- - + - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - +

I

Àge du Chef  d 'exPlo i tac ion

a1
a2
a 3
a {
a 5
a 6

- inférieur - '  30
- 3 0 - { 0
- { 0 - 5 0
- 5 0 - 6 0
- 6 0 - ? 0
-  70  eE P luE

1 3 3
5 V  I

312
202
1 5 8

6 6

1 3 3  . 0 0
3 0 7 . 0 0
3 d 2 . 0 0
2 0 2 . 0 0
1 5 8 . 0 0

6 5 . 0 0

8 . 0 8  I
2 . 9 3  I
2 . 5 3  !
r l  . 9 8  !
5 . 6 5  !

1 ? . 3 0  !

- . 0 2
. 1 3

- . 0 3

. 0 5
- .  5 3

- .  1 0
- . 0 9

. 0 9

. 2 L
- .  1 0
- . 2 5

- . 3 5
- . 1 5
- . 0 1

. 1 9

. 1 9

. 3 9

- . 1 9
- . 2 0

. 1 5
, 0 7
. 0 8
. 1 8

2 6
6
t

4 {

- t . 2
- 1 . 8

1 0
5 . J

- 1 . 3
- 2 . L

- 1 t . 3
- 3  . 0

- . 1
2 . 9
z . o
t . 2

- 2 . 3
- 4 . L
3 . 2
1 . 1

1 . 5

ô . 8
9 . 0

- 2 . 4
- {  . 1

- 1 . 0

rt participation âux Èravâux agricoles

- plein Èelqrs 9 8 s 9 8 s . 0 0
- mj,-te[q)s 9 2 9 2 . 0 0
- occaaronner 8 8 8 8 . 0 0

nuI A I ô 3  . 0 0

Exerc ice d 'aet iv i té  hors de I 'e4 ' lo i tsaÈion agr ico le

. 8 2
L . 2 2

Elevage de Porcin

Elevage dc caPrin ovin

. 0 7
- . 2 3
- . t 2

. 0 1
- . 3 1

. 2 2
- .  1 0

. 0 7

. 2 1

. 3 5

. { 1

- . 0 3
. 4 {

- . 0 5
- . 0 6

5 . 3
- 2  . 3
- 4 . 1
- 2 . 0

1 . 0
- 3 . 1

2 . L
a

- 5 . 0
1 , L

3 . ê
z .  I

2 4
û ê

5

é

- 2  . 0
ô , . 9

- t . v

- 1 .  {
. 2 9

- oul
- tron

a 1

l 1?  1
3 ? . 0 0

t 1 ?  1 .  0 0
3 1 .  6 5  !

. 0 3  !

. 0 8
-  . 0 0

. 6 2

. u 1

2 . O
c o 1

8 0 9 8 0 9 . 0 0 . 4 9  ! . 3 0 . 0 3 0 7
15

. 1 9 . 1 5 1 . 3 J . O
O E - 7 . 2

! coz

Elevage dc bovin

3 9 9 3 9 9 . 0 0 2 . 0 3  I . 6 1 - . 0 5 . 3 9 . 2 9 - L .  J - 3  . 6 - 9 . 5 7 . 2
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9 . Stock dle paddy en débuÈ d.année

sp1 - oui
!  8 p 2  -  n o n  8 7 5  8 7 5 . 0 0  . 3 8  !  - . 2 0  . o {  . 3 0  . 0 1  - . 1 3  !  - 1 1 . 0  2 . 3  1 6 . 5  . 3  - 7 . 2  |

10 RêccpÈion des redevances i
I

r v l  -  o u i  2 8  2 8 . 0 0  4 2 . L 4 ,  |  . 3 4  . 2 9  . 1 1  . 3 2  - . d 1  |  1 . 8  1 . 5  . 6  1 . 7  - z . z  I

| 11 Proportion de rcvcnu iesu venÈe de riz

I
I
I

7 , 2  |

!  vr1
I vr2
! vr3
! vr4
t vr5

Proportion de rcvenu issu venÈe autrea produits agricolee

pal - moins de 10t

. 0 2  - . 2 0  - . 1 9  . 2 9  . 1 3  !  . 3  - 2 . 2  - 2 . 0  3 . 1  1 . 4  I

. 5 2  - . 4 4  - . 1 6  . 2 4  - . 1 2  |  8 . 2  - 5 . 8  - 2 . 6  3 . 8  - 2 . 0  !

. 8 1  - . 3 5  . 1 7  - . L 2  - t 2  |  9 . 8  - 4 - 2  2 . L  - 1 . {  1 . 5  I
1 . 1 5  - . 0 9  . 7 1  - . 9 6  - . 2 2  |  1 3 . 8  - 1 - 1  8 . 8  - 1 1 . 4  - 2 . 6  I

. 0 9  - . 0 8  . { 1  - . 0 1  . 3 3  !  2 . 8  - ? . 6  1 3 . 0  - . 3  1 0 . 6  I

. 1 8  - . 2 0  - . 2 L  . 3 9  - . 0 2  !  2 . 4  - 2 . 5  - 2 . 9  5 . {  - . 3  !
- . L 2  - . 0 0  - . 2 4  . 0 {  - . L 7  |  - 2 . 3  - . 1  - 4 . 1  . 1  - 3 . 1  r
- . 1 4  - . 0 1  - . 3 3  - . 0 7  - . 1 7  r  - 1 . 6  - . 1  - 3 . 9  - . 8  - 2 . 0  I

- . 1 5  - . 1 8  - . 2 8  !  1 0 . 3  7 . 0  - 5 . 8  - 7 , 0  - r 1 . 2
. 2 9  - . 0 3  - L 7  |  3 . 7  - 5 . 0  2 . 6  - . 3  1 . 5

5 5 5  5 5 5 . 0 0  1 .  1 ?
L 5 7  1 6 ? . 0 0  6 . 2 3
2 5 8  2 5 8 . 0 0  3 .  6 8
1 2 1  1 2 1 . 0 0  8 . 9 8

6 8 0  6 8 0 . 0 0  . 7 8  I  . 2 6  . 1 8
7 6  7 5 . 0 0  1 4 . 8 9  !  . r t 1  - . 5 5

- inferieur .- 10t
-  1 0  -  2 0
- 2 0 - . 5 0
- 5 0 - . 7 5
- aupérieur - 75t

6 { 0  6 a 0 . 0 0
1 0 {  1 0 é . 0 0
2 0 s  2 0 5 . 0 0
L 3 2  1 3 2 . 0 0
127 12?.00

. 8 9
1 0 .  5 2

{ . 8 9
8 . 1 5
8 . 5 1

. 4 1  |  . 0 9
\ 2 . 7 3  |  . 2 4
7 . 8 8  r  -  . 2 2
6 . 3 2  t  - . 3 7

| 
13 Proportion de rcvcnu iÊEu venÈ€ de produit. de l'élevage

|  ê11 - moins dc 10t
!  e I 2 - 1 0 . - 2 0
! el3 - suD,riêur . . .  20t

1é . Proportion de rcvenu issu des salaireE agrlcoles

!  p a 2 - 1 0 * 2 0
!  p a 3 - 2 0 - . 5 0
! p a t l  - 5 0 - 7 5

gall  -  inférieur -,  1t
s a 1 2 - 1 * 1 0 t
s a 1 3 - 1 0 * 2 0
sa l4  -  20  - .  50

- inférieur - 1S
- 1 * 2 0 t
- 2 0 - 5 0
- supéricur - 50t

8 0 7  8 0 7 . 0 0
L 2 8  1 2 8 . 0 0  8 . 4 4  I  - . 0 2  . t 7  . 3 2  . L 2  . 1 9  r  - . 2  2 . 0  3 . 8  1 . 5  2 . 3  !
2 7 3  2 7 3 . 0 0  3 . 1 2  |  . L l  - . 1 5  . 0 4  . 5 9  - . 5 9  I  3 . 1  - 2 . 7  . 7  1 1 . 1  - 1 1 . 1  |

8 9  8 9 . 0 0  1 2 . 5 7  |  . 0 9  - . 2 0  . 2 2  . 2 8  . 3 1  r  . 8  - 2 . 0  2 . 7  2 , 8  3 . 0
1 5 ?  1 5 7 . 0 0  6 . 6 9  r  - . 3 6  - . L 7  . 0 9  . 1 1  . 3 1  I  - 1 . 9  - 2 . 3  1 . 1  1 . 5  4 . 2

15 ProporEion de rêveDu iseu autre co!ilûerce

ccml
com2
com-3
coro{

8 1 9  8 1 9 . 0 0
8 8  8 8 . 0 0

1 3 6  1 3 6 . 0 0
1 6 5  1 5 5 . 0 0

- . t 2  . 3 0  . 0 9  . L 7  |  2 . 3  - L . 2 2 . 92 . 9  . 8  l t . 6  !
2 . 8  6 . 6  7 . 9  t

I  1 . 6

. 2 6  . 2 2  . s 3  . 5 {  !  - 2 . ?  3 . 3
? ?  - J A  - 1 / ] ,  E R  |  - q 1  7 - 2

i  
- a . t  

J . J  4 , 9  g t u  . . J  ;

r  - 5 . 1  3 . 2  - 3 . 9  - 2 . 7  8 . 0  !

7 . 9  L 2 . 7
- 7 . 9  - L 2 . 7

. 2 3  - . 2 8  - . 2 0  . 5 8

r l
| 15 . Ilq)ortance dépenees alinentaires I

l l
I  a l i 1  -  i n f é r i e u r  -  l t  5 1 2  5 7 2 . 0 0  1 . 1 1  !  . 3 9  - . 1 1 6  . L 2  . 0 1  - . 0 8  |  1 2 . 8  - 1 5 ' 1  3 . 8  . 3  - z . E  !
r  r 1  i 2  -  1  - .  2 0  g d  B t . o o  1 3 . 3 8  !  . 4 1  . 9 0  - . 2 6  - . 0 1  - . 1 3  I  3 , 9  8 , 6  - 2 , 4  - . 1  - 1 . 2  !

I  a 1 i 3  -  2 0  - . 5 0  2 g Z  2 g 2 . O O  3 . 1 4  !  - . 1 8  . 2 5  - . 1 3  . 0 2  . I 2  |  - 3 ' 5  5 . 2  - 2 . 5  . {  2 . t  t
!  a } i 4  -  e u p é r i c u r  . -  5 0 t  2 6 0  2 6 0 . 0 0  3 . 6 5  !  - . 1 9  . 4 2  - . 0 3  - . 0 d  . 0 9  !  - 1 d . 3  7  - 1  - . 5  - . ?  1 . 7  |

i tt Dépense aanEé êt éducaÈion I
i r

3 6 4  3 6 { . O O  2 . 3 2  |  . 2 3  - . { 9  - . 1 0  . 1 6  - , t 2  |  5 ' 3  - 1 1 ' 2  - 2 ' 2  3 . 7  - 2 ' 8  |

0 9  2 0 9 . 0 0  { . 7 8  r  . 5 9  - . 6 0  . 0 {  - . 2 9  . 0 7  |  9 . l l  - 9 . 5  . 6  - ê . 5  L . 2  |

I
I
I

. { 0  I  - . 1 1  . 0 {  . t 7  . 0 2  - . 0 8  !  - 5 . 9  1 . 9  9 . 6  1 . 0  - ô . 6  !
3 { {  3 4 { . 0 0  2 . 5 1  !  . 2 1  - . 0 9  - . { i l  - . 0 5  . 2 L  t  5 . 9  - 1 . 9  - 9 . 6  - 1 . 0  4 . 6  !

22 Existcnce d'un vulgarisatêur

!  s e 1  -  i n f , r i e u r  -  1 $  3 6 4  3 6 1 1 . 0 0  2 . 3 2  |  . 2 3  - . { 9  - . 1 0  . l b  - , L z  |  5 ' J  - I I ' z  - J ' z  5 , 1  - z - é  !

!  s e 2  -  1  - , 5 S  3 2 0  3 2 0 . 0 0  2 . 7 8  t  - . 2 3  . 5 2  . 0 1  - . 1 9  . 0 0  !  - d ' 8  1 0 ' 8  . 1  - 3 ' 9  . 1  |

I  e e 3  -  5  - ,  1 0 $  2 7 0  2 1 O . O O  3 . 4 ?  !  - . 1 3  . 1 {  . L 2  - . 1 1 t  . 1 5  I  - 2 . L  2 . 6  2 ' 2  - 2 , 6  2 . 8  !

!  s € 4  -  a u p . r i e u r  - . 1 0 t  2 5 4  2 5 4 , 0 0  3 . ? 6  !  . 0 9  - , 1 0  , 0 0  . 1 5  ' 0 1  !  L , 1  ' L . 7  ' 1  2 , 7  . 1  !

+ - - - - - - - - - -  + - - - - - - - - - -  - - - - + - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - +

I
|  18 .  Dépcnaes en obl igat ion eocia les

I
t  o Ê 1  -  i n f é r i c u r  - .  1 t  d 1 1  l 1 1 . O O  1 . 9 {  I  . 0 7  - . 3 0  - . 0 9  - . 0 7  - . 0 3  !  1 . 6  - 7 . 1  - 2 . 3  - 1 . ?  - . 8  !

!  o s 2  -  1 . -  3 c  1 2 t  4 2 1 . 0 0  1 . 8 ?  I  - . 1 1  . 1 5  . 0 3  - . 1 5  . 1 0  |  ' 2 . 1  3 . 8  . 8  - 3 . 7  2 . 5  |

t  o e 3  -  E u p é r i e u Ë  - . 3 t  3 ? 6  3 ? 5 , 0 0  2 . 2 L  t  . 0 5  . 1 6  . 0 7  . 2 4  - . 0 7  I  1 . 1  3 . 7  1 ' 5  5 . 6  - 1 . 7  |
+ - - - - - - - - - -  + - - - - - - - - - -  - - - - + - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - +

, 1 .
I  19 .  Rclat ion avec lea opérateure de Ia f i l ière .  I

I
t  r o 1  -  o u i  3 3  3 3 . 0 0  3 5 . 6 1  !  1 . 1 3  - . 5 1  . 3 8  - 1 . 1 6  . ô 9  I  6 . 6  - 3 ' 6  2 . 2  - 6 . 7  2 . 9  !

t  r o 2  -  n o n  1 1 ? 5  1 1 ? 5 . 0 0  . 0 3  !  - . 0 3  . 0 2  - . 0 1  . 0 3  - . 0 1  |  - 5 . 5  3 . 6  - 2 . 2  6 . 7  - 2 . 9  |

+ - - - - - - - - - -  + - - - - - - - - - -  - - - - + - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - +

I
20 Etcs voue mernbre d'une aesociation I

a g e l  -  o u i  a 6 9  4 6 9 . 0 0  1 . 5 8  !  . 1 2  . 2 4  - . 0 2  ' 0 {  . 2 5  |  1 1 . 5  6 ' 8  - . 6  1 . 1  ? . 0  I

20 Etcs voue mernbre d'une aesociation

I  a a s z  -  n o n  2 O 9  2 0 9 . 0 0  { . 7 8  |  . 5 9  - . 6 0  . 0 {  - . 2 9  . 0 7  |  9 . 4  - 9 , 5  . o  - ê . 5  L . z  I

!  a 5 s 3  -  n o n  c o n c c r n ,  5 3 0  5 3 0 , 0 0  1 , 2 8  |  - . 5 0  . 0 2  . 0 1  . 0 8  - . 2 5  |  - 1 8 . 5  . 6  . 2  2 . 3  - 7 . 8  !

I

I  Z f  .  L ' . âu  Gs t  G l l ê  un  f acÈÊur  dc  b locage?

I
I aabl - oui
I eab2 - non

8 6 {  8 6 { . 0 0

vul1 - oui 9 8 0 . 0 0
228.OO

. 7

. 7
. 1 1
. 4 ?

9 8 0
228t vu12 - non
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2 3 Reccption dc congcil aur lca techniques culturrlca

tcl - oui
tc2 - [on
È.c3 - ton coaccrné

? 0 8
272
228

? 0 8 . 0 0
272.00
2 2 8 . 0 0

. ? 1  r  . 4 0  . 3 8  . 2 t
3 . a 4  !  - . 0 0  - . 2 6  - . 5 8

{ . 3 0  !  - L . 2 5  - . 8 6  . 0 {

. 0 7  . 0 ?  I  L 6 . 1  L 5 . 7  8 . 6  3 - 0  2 . 9

. 2 r  . { 5  I  - . 1  - { ' 9  - 1 0 . 8  3 . 9  8 . 5
- . r 7  - . ? 6  I  - 2 0 . 9  - 1 1 ' 5  . 7  - 7 . 9  - 1 , 2 . ?

9 . 5  r ? . 9  9 . 2  L . 7  2 . 9
2 . 0  - 2 . 2  - . 8  s ' l  - 5 . 1

1 . 3  - 1 . 5  - 1 . 2  { . 1  { . {
- 1 7  . 3  - t 3 . 7  - 5 . 8  - 8 . 9  - 2 . 9

I
i ,o . Niveau dc aatiefaction au Déthodê de vulgariaaÈlon

I
!  n s v l  -  o u i  1 6 8  { û 6 8 ' 0 0  1 ' 5 8  !  ' 3 '  ' 6 5  ' 3 3  ' 0 6  ' 1 1
!  navl - oua rec

t  n 6 v  -  u n  P e u  L 6 7  1 6 ? ' 0 0  6 ' 2 3  I  ' 1 '  - ' 1 5  - ' 0 6  ' 1 7  - ' 3 7

!  a !v3  -  non 19? 19? '00  5 '13  t  '18  - '29  - '27  '27  '29
a â!  a r v 3  -  n o n  L 9 I  r t ' ' u u  r ' r J  I

!  r r f v l  -  n o n  c o a c e r n é  3 ? 6  3 ? 6 ' 0 0  2 ' 2 1  t  - ' 7 1  - ' 5 8  - ' 2 5  - ' 3 8  - ' L 2

25 . syÊÈeeê dc producÈlon rizicole

s 1 - t b d a 1 i t , N o 1 3 1 3 1 . o o 3 7 ' s 7 t - ' e 3 ' e e - ' 7 7 - ' 8 2 - ' l ? l - : ' : . ? ' : : l ' : - 1 ' : : : ' iI f  -  B G E À À L ,  N 9

! 2 - l t o d À 1 i È , H o 2 t 2 1 2 . 0 0 2 1 . 7 6 | - . L 7 L . 7 6 - . 5 t - . 1 3 - . 8 . 1 - 1 . 1 1 1 . 6 - 3 ' 5 . . 9 - 5 . 5
e 3  -  U o d a l i È ,  N É  3  ô ?  t 7 . 0 0  2 { . ? 0  I  ' 2 L  i ' r e  - 1 ' 1 5  - ' 2 3  - ' 0 8  !  L ' 7  1 0 ' 3  - 8 ' 0  - 1 ' 5  - ' 5

s l  -  t { o d a l l t ,  N o  ô  1 3 9  1 3 9 . 0 0  ? ' 6 9  t  ' 0 9  1 ' 0 6  ' { 3  ' 9 1  - ' ? O  !  L ' 2  1 3 ' 3  5 ' 3  1 1 ' {  - 8 ' 1
. ,  a a  ô . 1  1 f ,  - - l , q  !  - 1 . 1  1 . 8  . 0  1 . 9  ' 2 . 1ï  :  f f i ; i i ; :  i l  ô  13e  13e .00  ? .6e  t  . 0e  1 .06  . {3  .e1  - .70  |  L .2  1

8 5 - t l o d r l i t , N o 5 2 3 2 3 . 0 0 5 1 . 5 2 1 - . 2 1 . 3 7 . 0 1 ' 3 8 - . 1 9 ! - 1 . 1 t Ê

i l  ; ; : ; ;  i i ' . g t  ,  1 .18  r .3o  .os  ' 27  ' 6 r  !  7 ' s  8 '2  ' 3  L '7  i û '1
l aa 6  -  t l o d q l l t ,  N o  6  3 9  l 9 . u u  z t ' ' t  t  r ' r o  

i ' : :  
' : :  ' : ;

3 6  -  H o d q l i t ,  u o  6  J t  r r . u u  t > ' > t  '

s ?  -  U o d a l i t ,  N o  ?  7 l  ? { . 0 o  1 5 ' 3 2  !  ' 5 0  - L ' 2 2  - ' 6 1  ' 3 6  - ' 5 {  !  t ' '  - 1 0 ' 8  - 5 ' {  3 ' 2  - { ' 8

. .  t .  I  o r  - 1  ô ?  -  o r .  - 2 7  . 3 t  !  7 . 9  - 8 . 9  - 8 . 1  2 - 3  2 . 9E ,  -  M g q é r r L ,  N g

E 8  -  n o d a l i È ,  N 6  I  ? 0  ? 0 . 0 0  1 6 ' 2 6  I  ' g 2  - 1 ' 0 3  - ' 9 4  ' 2 7  ' 3 {  !  7 ' 9  - 8 ' 9  - 8 ' 1  2 ' 3  2 ' 9

s e - u o d à l l t , N o s 2 8 2 8 . 0 0 a 2 ' 1 l r ' e t - 1 ' 2 s - ' 8 8 - ' 0 3 - ' ? : : . 1 ' : - : ' l : . : ' ' ^ - ' i : 1 ' :

" i ;  
:  f f i : : ï i l ;  i l i  1 ;  1 i ;  r iË .Ëo e. {1  !  1 ,03 - .81 - .83 ,06 - .18 r  rL .1  -e .1  -e . r  -7  -2 .0

811 -  uodâl lb ,  No i r  163 153.00 6 '41 !  -1 '11 - '61 '72 '72 - ' : :  
:  

- t : ' :  
- l ' :  1 ' t^  '3  1  

- i .3

: i l  _ i f f i i i i :  i l i  ; ;  
' ; ;  ' i i .ôo 

1.1.72 |  - .31 - .2r  .17 1.1e .5? r  -3-1 -2-r  7.8 12.0 s.8
. E â ô l n q n

: i3 - Ï :Hi i i ;  i i  ; ;  tr ;  i ; : ; ;  i l : i l  ;  - l .r ;  - .2r .{{r .12 .00 , -5.0 - 'e 1'8 's '0
.  r r  r  - Ê  o  -  

"  
- 1  1  - 1 - 5  - t

: i i : i : Ë i i i :  i l l  i ;  i i  i i . ô o  s . , . s z t  - 1 . 6 0  - . 0 6  - . ? 0  - . e 6  . 1 1  !  - s - 8  - . 2  - 2 . 5  - 3 ' s  ' 4
|  ô  Â  1  1  - e  t  - î n  l  I  a

: i l  :  i f f i i i l ;  i i  i ;  i ;  i i .Ëo zr.7o |  -1.3? .2s -r .18 -1.4e .31 !  -e.6 2.1 -8 '2 -10.4 2-2
a 1 6 - l t o , d a 1 i È , N o 1 6 1 1 9 1 1 9 . 0 0 9 ' 1 5 1 - . 4 8 . 6 3 - . 9 0 - . 5 0 . : : i - : : l ' 3 - i l . i - ; ] . 9 ' 1 . i
: i ;  _  f f i : i i l :  i i  i ;  

'Ë ;  'â r .ôo 
12.31 |  . t7  - .20 1 .60 -1 .81 - .03 r  4 .6  -1 .e  1"3.1  - t7 .7  - .3

r  t t  r  t  o  - ' ,  1 1  q  - 1 1 - ?  2 - l

o
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PROCEDURE Tt SRÂPH Tt

Ànr1yÊc des correspoadanecg nrrltiplê8

I|OMBRE DE POIIiITS À nEPR.ESEIITER : 100

rRÀrTE!{EltÎ DES Porlns À Pl,us D8 2.30 ECÀRÎS-firPES DU CBmRE

POIIITS EI,OI@{ES :

ZL
s2
s3
a6
87
s9

r l l
s15

I POIItrtS Oln ETE RÀ}'E!IES SIIR IJE BORD Dt' GRÀPHIQUE'

NOMBRE DE POMTS RBPRESEITES : 100

POIIûS Mi'I,TIPLES

{ PON|TS XI'LTIPLES, 9 POITITS CÀCHES

Æ(E 2
s2

pas*

a I i 4

AXE ].

Z L

s 1

n i 1
sez I

z 5  s L 6  s 5 a 1 i 3  |
s 1 5 vr1 com3 os3

I Pt3com4 osz eLz

i eabL se3prcz
s14-  ass3-- - -ahel  Pa3 coz

bov2 s12 PÈ4Pa4 a5 se4com2eab2 sP1

s 6 -
z 2

a1 i2

nsvl

t,cl-
a4 nrhntll-
a 3 s a l l a s s L

e l 1  c o 1
ptlbovlahe2

s18 v r5

nsv a2 s17
os1 ni4nsv3

prc1sal2
sela l i l

vr4

ro1

s10
7,3

s 7 - + - -  s 9
. 6

AJ(E 2

s4 s3

s 1 3 s a 1 5  a 5

z4
s11- nsv4 n L t

t c3
1^ll2

sa14 al vrz
ptrz ni3 tc?

z 6

vr3

ass2

s 8  - - - - - +
L . 2

ÀxE I
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o
CO!,II,IÀNDE 2

POIIITS = IND X = VEC 1Y - VEC 2, ZOotrt n 2.3, DOUBLE = NO )

IIEIGHT Ê CHÂR = 22, ttIlIlH = CIIÀR = ?5, IDBf,I = 'r'

NOIIBRE DE POII{TS À REPRESE}trER : 100

ÎNÀITB!æIrT DBS POIIITS À PLI'S DE 2.30 ECÀRTS-I TPES DU CEITT'E

P O n m S  E Î ô I C N E S  :  + - - - - - - - - -  - - - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - +

I roeNTrFrcÀTEttR | ÀEscrssE I oRDomrEE I
+- - - - -  - - - - -  - - - - -+ - - - - - - - - - -+ - - - - -  - - - - -+

I  z 6  |  . 6 ? 8  |  1 . 6 8 {  |
I  s u  |  - x . 6 0 3  |  - . ? 0 3  |
I  s l s  |  - 1 . 3 6 8  |  - 1 .  1 z 6  |
I  e L t  |  . { 6 ?  |  1 . 6 0 1  |
I  a 1 8  |  1 . 0 1 3  |  1 . 8 1 s  I
+ - - - - - - - - - -  - - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - +

5 POTNîS ONT ErB RÀllEl{ES SL,R LE BORD D{t GRÀPHrQttE.

ttor{BRE DE POIIITS REPRSSEf,IES : 100

POnflIS ITIULTIPLES

- --- 
i-;;;;;;; i ;-;; 

-i ;:-;; i
gorlrrvtl l enrnocxnr l ÀPPRoCHEE l cÀcHES I PollÛÎsclcllBs

- - - - - - - - - - +  + - - - - - -  - - - -  - + - - - - - - - - +

o s 3  |  - . 0 1  I  . 0 5  r  1  I  n i 3

DÊcZ !  - .01  !  - .03  |  L  !  c I l  wZ co2 a3

pt1  !  .13  I  - .03  I  3  !  cæ1 n3v  ae{

s a l l  I  . 2 8  I  - . 1 3  !  1  !  B G l

- - - - - - - - - - +  + - - - - - -  - - - - - + - - - - - - - - +

4 POINTS MULTTPLES, 9 POTMTS CACHES
tr

Æ ( E l -  *  A X E 3
AXE 3

s 1 2 -  z 6  s l " 7  s 1 8 - - - -
s 1l- z4 vr5

s4
s L 3 a6 p t4 pa1 z?nsvJ.

\rul2
tc3

s 1 4

- 1  +
s L 5

sa15

z5

pt3 ni5 sp2 el-z com2salz co1
pt2com3 se3sa l3prc l  t cL

ahel-eabl a5 a4 nr1ali]-
se2sal4 os2 os3 el3bovlrnr l1ass2

pa5t
s l - 6  z L

vr4

sp1 Z3
s 9  s 1 0
S 8

roL

t . 2
Æ(E L

s 6
0 +- - -  -a1 i4ass3 v r1  s5  nL?prc2  pÈ1 n i  ass l

bov2 a1i3 ro2 os1sa11ahe2 vr3
nsv4 pa3 vÊ2 p,az aZaLLZ

com4pa4 al nsv3
ni], eab2

s2 I
trcZ s7

s L

- L  . 2 6 . 0 . 6
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5.3 ACP AruaIysE DEs coNTRAINTES A L'INTENSIFICATION SUR 1208
RrzrcuLTEURs (ooruneEs ENoUETE ntz 1999)

1

I
o

10
1 1
L2
1 3
1r!
z z  .
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 9

zone d 'enquete
SysEècre de producÈion rizicolc
Nivcau d ' inet ruct ion,  Ie  noobre corrégpo
Degré de parÈicipaÈion arrK travaux agric
Excrc icc d 'act iv i té  en dehors de 1 'e:ç1o
Elevage des porcins

Elcvage dee caprine/ovine
Elevage des bovine
Àvez-voue de stock ôe paddy en .tanvier o
Avez-voua reçu des redevances en oécayag

Relation avec 1cg op,éraÈeurs de Ia fil iè

EÈes-vous meEbre d'unè asaociacion?
L'eau eat  e l Ie  un facÈeur de b locage I

b(istê-È-iI un rnrlgarisaÈeur dans 1e vil

Recevez-vous des informaÈiong sur IeE no

Niveau de eaÈisfacÈion au systàe de rnrl

Existence des associations dans Ie vilLa

6 I'TODÀLIIES
18 UODÀLIÎES

5 I'TODÀLITE5
4 I,IODÀLITES
2 I'IODÀL'ITES
2 UODÀLITES
2 UODàLITBS
{ I'TODÀLITES
2 I,IODLLITES
2 MODÀLITES
2 UODÀLTTES
2 }TODÀLITES
2 MODTLITES
2 I,TODÀLITBS
2 I{ODALIIES
é I,IODÀLIIES
3 UODÀI,TTES

t

{
q

6
1 5
1 6
T7
18
1 9
2 Q
2 8
3 0
3 1
3 2

RêndetnenÈ rizicole
Production toÈale de 1a parcelle (cultur

Superf ic ie  r iz ico le physigue

Àge en années révolues
Revenu isau de Ia vênte de riz

Revenu ieeu des salaires
R€venu exÈra-agricole
Dépensee alimenlaires
DépenEeE de sânt.é eÈ éducation

Dépengee agricoles
Nornbre de boeufs de traits

uontant de crédit
llontant dee inveeÈiaaenenta cn éguipemen

MonÈant deg invest,iaeaËnts en achat de r

CONTI}IT'E
corùTrhlltE
CONTINI'E
CONTINUE
CONTINI'E
COI\MINI,E
CO!ÙTINI'E
CONTINT'E
CONTIN['E
colfrrMrE
COI{TINUE
cotirrINI'E
CONTTNT'E
colûINUE

AT{ALYSE EN COMPOSA}TTES PRINCTPALES
colrrrNltEs

EEFFECTIF TOTÀL : 1208 POIDS TOTÀL :  1208.00

STÀTISTIQI'ES SOIÎ*|ÀIRES DES VÀRLÀBLES

+ -  - - -  - - - - -  - - - - - - -  -  -  - -  -  - +

I MrNI}îttt l/tAxtuw I
+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *
|  0 . o o  1 s 3 1 9 . 1 0
I  o . o o  ? 2 0 0 0 . 0 0

|  2 . 0 0  1 l s 2 . 0 0

|  1 8 . 0 0  9 0 . 0 0

I  o . o o  4 7 3 s o . o o
|  0 . 0 0  2 ô 0 0 0 . 0 0

|  0 . 0 0  7 2 0 0 0 . 0 0

|  0 . 0 0  7 3 0 0 . 0 0
|  0  . 0 0  9 1 0 0 .  o o

I  o . o o  1 d 5 3 1 . o o
I  o . o o  3 o . o o

I  o .  o o  6 0 0 0  .  o o

I  o . o o  2 6 5 3 0 . 0 0
I  1 o o .  o o  2 5 o o o .  o o

NUU IDEN - LÎBELLE EFPECTIF POIDS ITOY!n$IE ECÀRT.TYPE

3 RDM - Rend€n€nt rizicole

4 PROD - Produccion toÈal'e de

5 SUPR -  Super f ic ie  r iz ico le

5 ÀGE - Àge en années révo1u

15 RV-R - Revenu iseu de la ve

16 R--sÀ - Revenu iEsu des eala

1? R-EX - Rêvenu extra agricol

18 D-ÀL - Dépenscs aliscttâire

19 D-SÀ - Dépenses de eanEé et

20 D-AG - Dépenece agricoles

28 B-TR - Ndnbre de boeufE de

30 CRED - MonÈant de erédit

31 EQUI - lrtoncânt des invcetis

32 INI/R - DtonÈrnt deg inveeÈis

L 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
1 2 0 8  1 2 0  8  . 0 0
1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
?  8 8  7 8 8 . 0 0

1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
7 2 9  7 2 9 . 0 0

4 0  4 0 . 0 0

2 6 s 9 .  { 0  2 0 8 9  .  1 9
2 2 8 9 . 0 1  3 8 1 0 . 2 ?

1 0 1 . 6 5  1 2 6 . 2 0
4 7  . 2 2  1 3 . 7 8

1 4 8 0 . 1 0  ô 0 ô 9 . 6 1
1 9 0 . 2 1  1 8 9 ?  . 0 0

2 2 0 8 . 0 3  3 ? 3 ? . 5 6
9 6 0 . 1 1  9 0 4 . 3 8
2 t 6 . 1 0  4 6 0 . 6 1
7 0 5 . 5 1  1 3 { 6 . 8 1

3 . 5 6  3 . 5 5
7 3  . 7 0  ê 2 6 . 1 3

5 2 4 . 9 t  1 7 1 9  . 2 1
2 7 6 9 . 1 r  d 3 1 2 . 0 1

}4ATRICE DES CORRET-,ATIONS

I nDr{ PRoD suPR ÀGE Rv-R R-sÀ D-ÀL D_SÀ

RIn{
FROD
SUPR
ÀGE
RV-R
R-SA
R-EX
D..ÀL
D_SÀ
D-ÀG
B-TR
CRED
EQUI
rtwR

1 . 0 0
0 . 2 7

- 0 . 1 6
- 0 . 0 3

0 .  1 ?
0 . 1 6
0 .  1 4

- 0 . 0 1
0 . 0 9
0 . 0 8

- 0 . 0 6
0 . 0 5
0 . 0 1
0 . 0 1

1 .  0 0
0  .  ? 1  1 . 0 0
0 . 0 t  0 . 0 9  1 . 0 0
0 .  8 0  0  .  6 9  0 . 0 1
0  . 2 1  0  . 0 5  0 . 0 6
0 .  r 0  0 . 1 5  0 . 0 0
0 . 2 0  0 . 2 3  0 . 0 6
0 . 3 {  0 . 2 9  0 . 0 2
0 . 6 8  0 . 6 4  0 . 0 ê
0 .  1 8  0 . 2 9  0 . 0 5
0 .  3 0  0 . 2 1  - 0 . 0 2
o . 2 2  0 .  1 9  - 0 . 0 2
0 . 1 3  0 . 1 2  0 . 0 4

1 . 0 0
0 . 1 2  1 . 0 0
0 . 1 5  0 .  6 3  1 . 0 0
0 . 2 9  0 . 3 û  0 . 3 9
0 . 4 5  0 . 2 2  0 . 2 5
0  .  8 3  0 . 1 0  0  . 2 0
o . 2 L  - 0 . 0 s  - 0 . 0 1
0 . 3 1  - 0 . 0 1  0 . 0 ê
0 . 2 7  0 . 0 1  0 . 1 ô
0 . 1 9  - 0 . 0 2  0 . 0 8

1 . 0 0
0 . 2 8  1 . 0 0
0 . 3 6  0 .  { 1  1 . 0 0
0 . 1 3  0 . 0 9  0 . 2 1  1 . 0 0
o . 1 3  0 . 1 4  0  . 3 7  0 . 0 7  1 . 0 0
0 . 1 9  0 . 1 9  0 . 2 5  0 . 0 6  0 . 1 9  1 . 0 0
0 , 1 5  0 . 1 3  0 . 2 ô ,  0 . 0 9  - 0 . 0 1  0 . 5 1  1 . 0 0

EQUIÀGE RV-R R-SÀ R BX D-ÀL D-sÀ D-ÀG B-TR
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VALEURS PROPRES

HISTOGR.âUME DES 1é PREIIIERES VALEURS PROPRSS

VALEUR
PROPRE

1
2
3
4
5
6
7
I
9

1 0
1 1
L2
1 3
1é

|  { . 1 e 0 {  I
I  L . 7  6 2 6  I
I  r . 3 5 ? 9  |
|  1 .  1 8 1 0  |
I  o .  e 8 s 3  |
I  o .  e o 2 1  |
|  0 . 8 2 6 1  |
|  0 .  ? 7 6 8  |
|  0 . 6 4 1 8  |
|  0 .  { 6 1 {  |
|  0 . 3 6 1 1  |
|  0 . 2 8 3 6  |
|  0 . 1 6 6 1  |
|  0 .  o e o ?  |

2 e . 9 3  I  2 9 . 9 3
12.59  |  42 .s2

9  . 7 7  |  5 2 . 2 9
8 . 4 1  |  o o .  r r
z . o a  I  e t t t
6 . 4 {  |  7 t . 2 L
5 . 9 0  |  8 0 . 1 1
s .  s s  |  8 s .  6 6
{ , .  s 8  |  9 0  . 2 {
3 . 3 0  |  9 3 . s {
2 . 6 0  |  9 6 . 1 {
2 . 0 3  |  9 8 . 1 7
1 . 1 9  |  9 9  . 3 5
0 . 6 s  |  1 0 0 . 0 0

- 0 . 1 5
- 0 . 8 5
- 0 . 7 5
- 0 . 0 7
- 0 . 8 8
- 0 . 3 3
- 0 .  { 5
- 0 .  i l 9
- 0 .  s 6
- 0 . 8 5
- 0 . 2 8
- 0 . 1 1 1
- 0 .  { 1
- U , J I

I  t  t  t  t  t  * t  t  t  * *  *  r  t  t  *  t  *  t  *  t  *  * *  *  *  *  t  t  t  t  i  t  t  t  t  r  r  t  t  t  t  I  I  *  I  r  *  t  i  r  t  *  * * t  t  * * t * t  t  I  È  t t  I  t  t  t  r *  i  r  *  t  *  *  *

I  t t  r  t  t * t  t  r t r  t  I  t t t  t  *  r  r  t t t i t t * t t  r  t t r +

I  t  t  t  t  t  a *  *  t t  t  t t  t  t  t  t  I  t  I  r t  t  r  t  t  t

i  *  *  *  t  *  r  r  r  t t  r  a t  i  Ê  *  *  t  r  *  r  r r
I

I  
r r r r t r * * r * * * t t r t t t i

I  
t È r * r * r * * r t t * + t a t t

|  * r t r r r * * t t t t r t t t
I
I  r a * * t t r * * * r r t t t
1
I  t t t t t t * t t r r t *

I  
r r * r r r r r r

I  t * * t t t *

]  
t t * t "

I  r r * t

I  t *

COORDONNEES DES VARIABLES SUR LES .U(ES l _ A VARIABLES ACTIVES

VÀRIÀBLES

IDEI{ - LIBELLE COURT

RDl.{ - Rendemcnt rizicole
PROD - Product,ion Cotale de

SUPR -  Super f ic ie  r iz ico le
ÀcE - Àge en annéeE révo1u
RV_R - Revenu iseu de la ve
R-SA - Revenu isgu deg sala
R-Ex - Revenu êxtra agricol
D-AL - Dépenses aliroentâire
D-SÀ - Dépenses de santé et
D-ÂG - Dépenses agricoles
B-TR - Nonbre de boeufs de
CRED - l{ontant de crédiÈ
EQUI - l{ontant dee inveetie
IIwR - uoncant des inveetis

- 0 .  1 6  0 . 3 1  - 0 . 1 5  - 0 .  6 9  0 . . 1 3
- 0 . 8 s  0 . 0 0  - 0 . 2 5  - 0 . 1 s  0 . 1 2
- 0 . 7 5  - 0 . 3 2  - 0 . 2 0  0 . 2 4  - 0 . 0 4
- 0 . 0 ?  0 . 0 1  0 . 0 0  0 .  d 5  0 .  ? 9
- 0 . 8 8  - 0 . 2 2  - 0 . 1 6  - 0 . 1 2  0 . 0 6
- 0 . 3 3  0 . 8 0  - 0 . 0 r  0 . 1 2  - 0 . 0 2
- 0 . 4 5  0 . 7 3  0 . 0 6  0 . 0 9  - 0 . 1 2
- 0 . { 9  0 . 3 d  0 . 2 1  0 . 3 5  - 0 . 2 0
- 0 . 5 6  0 . 1 d  0 . 0 4  - 0 . 0 1  - 0 . 0 4
- 0 . 8 5  - 0 . 2 1  - 0 . 0 9  - 0 . 0 3  - 0 . 0 1
- 0 . 2 8  - 0 . 3 0  - 0 . 0 2  0 . 4 1  0 . 0 3
- 0 . 4 1  - 0 . 2 3  - 0 . 1 5  - 0 . 2 r  - 0 . 2 5
- 0 .  { 1  - 0 . 1 2  0 . 7 1  - 0 . 1 9  - 0 . 0 d
- 0 . 3 1  - 0 . 1 3  0 . 7 9  - 0 . 1 0  0 . 1 6

- 0 . 0 S  0 . 2 3  - 0 . 1 3  - 0 .  6 3  0 .  r t {
- 0  . 4 , 2  0  . 0 0  - 0 . 2 1  - 0  .  1 4  0  . 1 2
- 0 . 3 ?  - 0 . 2 4  - 0 . 1 7  0 . 2 2  - 0 . 0 {
- 0 . 0 3  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . t 2  0 . 8 0
- 0 . { 3  - 0 . 1 5  - 0 . 1 r  - 0 . 1 1  0 . 0 6
- 0 . 1 5  0 . 6 0  - 0 . 0 {  0 . 1 1  - 0 . 0 2
- 0 . 2 2  0 . 5 5  0 . 0 5  0 . 0 8  - 0 . 1 2
- 0 - 2 4  0 . 2 5  0 . 1 8  0 . 3 2  - 0 . 2 1
- 0 . 2 7  0 . 1 0  0 . 0 3  - 0 . 0 1  - 0 . 0 4
- 0 . { 2  - 0 . 1 6  - 0 . 0 8  - 0 . 0 3  - 0 . 0 1
- 0 . 1 t  - 0 . 2 2  - 0 . 0 1  0 . 3 7  0 . 0 3
- 0 . 2 0  - 0 . 1 7  - 0 . 1 3  - 0 . L 9  - 0 . 2 5
- 0 . 2 0  - 0 . 0 9  0 . 6 1  - 0 . 1 8  - 0 . 0 {
- 0 . l s  - 0 . 1 0  0 . 5 8  - 0 . 0 9  0 . L 1

COORDONNEES CORRETÀTIONS VÀRI.ÀBLE -PÀCIET'R ÀNCIENS ÀI(ES UNTTAIRES

0 .  4 3
o . 7 2

- 0 .  0 4
0 . 7 9
0 .  0 6

- 0 . 0 2
- 0 . 1 2
- 0 . 2 0
- 0 . 0 é
- 0 . 0 1

0 . 0 3
- 0 . 2 5
- 0 . 0 4

0 . 1 6

1 Zone d 'engueÈe
ZL -  Nord
22 - Nord Ouest
23 - Centre OuesÈ
Z4 -  HauÈ plateau

2 5  -  E E È
26 -  Lac a lÊotra

Système de producÈion rizicole

t 2 0  1 2 0 . 0 0
2 0 1  2 0 1 . 0 0
2 8 8  2 8 8 . 0 0
2 1 5  2 ? 5 . 0 0
t 7 9  1 7 9 . 0 0
1 4 5  1 { 5 . 0 0

3 . 8  - 2 - 2  0 . 6  1 . 3  - 2 . 3  |  0 . 5 8  - 0 . 2 s  0 . 0 6  0 . 1 2  - 0 . 2 0
2 . !  - 3 . 4  0 . 3  5 . 4  - 2 . 0  |  0 . 2 8  - 0 . 2 9  0 . 0 3  0 . 3 8  - 0 . 1 3
L . 2  - 0 . 2  o . 2  - ? . 0  0 . s  |  0 . 1 3  - 0 . 0 1  0 . 0 1  - 0 . 3 9  0 . 0 2
0 . 2  1 1 . 3  - 0 . 2  - L . 7  4 . 1  |  0 . 0 2  0 . ? 9  - 0 . 0 1  - 0 . 1 0  0 . 2 5
6 . 2  o . s  1 . s  1 . 3  - 0 . é  |  0 . 8 ?  0 . 0 {  0 . 1 2  0 . 1 0  - 0 . 0 3

- 1 û . 5  - 9 . 0  - 2 . s  2 . 5  - 1 . 8  |  - 2 . 3 2  - 0 . 9 3  - 0 . 2 3  0 . 2 1  - 0 . 1 {

0 .  6 0
0 .  { 0
0  . 2 5
0  . 7 5
0 .  s 3
6 .  t 2

51 - SYSTEIIIE=I
52 - SYSTEME=2
53 - SYSTEME=3
54 _ SySTED{E=rt
55 - SYST&iE=S
56 - SYSTEME=6
S7 - SYSTEME=?
S8 - SYSTEME=8
S9 - SYSTEME=9
S10 - SYSTEME=IO
S11 - SYSTEME=11
S12 - SYSTEME=I2
S13 - SYSTEù|E=I3
slrl - sYSlBtr[E=lrl
S15 - SYSTEIIE=IS
S16 -  SYSTEME=16
S17 - SYSTE0IE=l7
S18 - SYSTSTE=18

3 1  3 1 . 0 0
4 2  4 2 . 0 0
4 7  d 7 . 0 0

1 3 9  1 3 9 . 0 0
2 3  2 3 . 0 0
3 9  3 9 . 0 0
7  L  7 { . 0 0
? 0  7 0 . 0 0
2 8  2 8 . 0 0

1 1 6  1 1 6 . 0 0
1 6 3  1 6 3  . 0 0

9 5  9 5 . 0 0
L 1  1 ?  . 0 0
1 3  1 3  . 0 0
4 1  { ?  . 0 0

1 1 9  1 1 9 . 0 0
8 9  8 9 . 0 0
5 6  5 6 . 0 0

2  - 2  - 1 . 0  0  . 7
2 . t  - 2 . 5  0 . 9
2 . L  - 0 . 1  - 0 .  5
L . 2  - 2 . 8  1 . 1
0 . 8  - 0 . 6  0 . 6
1 . 6  - 1 . 5  - I  . 1
1 . 7  - 0 . 3  1 . 1
0 . 1  3 . 4  - 1 . 3
I . 2  - 2 . 5  - 0  . 1

- 0 . 3  - 1 . 4  0 . 6
1 . 3  7 . 4  0 . 8

- 1 . 5  7 . r  - 1 . 6
0 . 5  2 . 6  0 . 6
L . 7  - 0  . , i l  0  .  9
2 . 7  - 1 . 1  L . 2
5 . 0  1 . {  0 . ?

- L 2 . 5  - 6 . 5  0  . 2
- 6 . 9  - 5 . 9  - ô . 1

2 . 0  - 2 . 3
3 . 2  - 2 . 9

- 2 . 7  1 . 1
8 . 1  - 3 . 0
3 . 0  - 0 . 7

- 5 .  O  r .  D

0 . s  - 1 . 1
- 6 . 2  4 . 1
0 . 5  - t . 7

- 5 .  8  - 0 . 9
1 . 0  3 . 3

- 4 . 5  2  . 8
1 . 5  0 . ?
L . 7  - 2 . 5
2 . 9  - 4 . 2

- 0 . 9  3 . 1
0 .  9  - 1 . 1
2 . 8  - 1 . 4

0  . 7 9  - 0  . 2 3
0 . 6 5  - 0  . 5 1
0 . 6 2  - 0 . 0 3
0 . 2 0  - 0 . 3 0
0 . 3 5  - 0 . 1 5
0 . 5 1  - 0 . 3 3
0 . 3 9  - 0 . 0 4
0 . 0 3  0 . 5 2
0 . 4 {  - 0 . 6 1

- 0 . 0 5  - 0 . 1 7
0 . 1 9  0 . 7 1

- 0 . 3 1  0 . 9 3
0 . 2 1  0 .  8 2
0 . 9 s  - 0  .  1 5
0  . 7 8  - 0  . 2 0
0 . 8 9  0 . 1 5

- 2 . 6 2  - 0 . 8 8
- 1 .  8 5  - 1 . 0 2

0 . 1 {  0 . 3 9
0 . 1 6  0 . 5 2

- 0 . 0 9  - 0 . 1 2
0 . 1 0  0 .  ? 0
0 . 1 d  0 . 6 ?

- 0 . 3 1  - 0 . 9 5
0 . l 4 t  0 . 0 6

- 0 . 1 8  - 0 . 7 8
- 0 . 0 1  0 . 0 9

0 . 0 6  - 0 . 5 6
0 . 0 7  0 . 0 8

- 0 . 1 8  - 0 .  Â 9
0 . 1 6  0 .  { 0
0  . 2 8  0 . 5 2
0 . 2 0  0 . 4 5
0 . 0 7  - 0 . 0 9
0  . 0 2  0 . 1 0

- 0 . 6 3  0 . 6 0

- 0 .  d 0
- 0 . ê r t

0 . 1 6
- 0 . 2 4
- 0 , l r t

0  . 2 5
- 0 . 1 2

0 . { 7
- 0 . 3 1
- 0 . 0 8

0 . 2 {
0 . 2 8
0 . 1 7

- 0 . 6 8
- 0 . 5 9

0 . 2 6
- 0 . 1 1
- 0 . 1 8

1 . 1 {
t . 2 t
f l  ( R

0 . 7 5
0 .  6 9
L . 7 9
o . L 2
1 .  3 4
1 .  1 0
0 . 5 2
0 . 6 8
1 .  ô 3
1 .  1 1
t . 9 9
1  ? q

0  . 9 ?
7  . 6 9
5 . 1 9

Niveau d ' ingt rucÈion,  1e nombre corrEapondÀnt
NI1 -  i l le t t ré
NI2 - primaire

NI3 -  secondËirê 1c
NIA -  Eecondâire 2c
NI5 -  supér ieur

1 1 0  1 1 0 . 0 0  |  2 .  6
6 8 7  6 8 ? . 0 0  |  3 , 3
2 8 8  2 8 8 . 0 0  |  - 2 . Â
1 1 3  1 1 3 . 0 0  |  - 3 . s

1 0  1 0  . 0 0  |  - 4 . 2

- 2 . 6  - 0  . 2  3  . 9  5 .  1
- 2 , 9  1 . 9  3 . 5  s . 3
0 . ?  - 0 . 6  - 3 . 2  - 5 . 9
4 . 2  - 1 . 6  - 4 .  I  - 5 .  t r
1  . 6  - 1 .  1  - 1 . 3  - 0 . 1

- 5 . 0  - L . 2  - 7  . L  - 9  . 3  I
4 . 6  - 0 . 1  2 . 0  2 . 8  |
r . 6  1 . 9  6 . 2  5 . 9  |
1 . 6  - 0 . 1  3 . 3  7 . 0  |

0 . 4 6  |  0 . 7 3
0 . 1 3  |  0 . 0 8

- 0 . 3 0  |  0 . 2 2
- 0 . r 8  |  1 . 3 0
- 0 . 0 4  |  2 0 . 8 4

0  . 0 5
0 . 5 3
1 .  { 0
1 .  6 1

| 8 Deerré de participeÈion autc travaux agrricole

|  â À 1  -  p t e i n  t e r E ) s  9 8 2  9 8 2 . 0 0  |  2 . 2

l  AÀ2 -  mi - tenps  91  91 .00  I  -1 .2

I  AÀ3 -  occas ionnê l  88  98 .00  |  -2 .4

|  À À {  -  n u 1  4 1  { ? . 0 0  |  0 . {

0 .  { 9  - 0  . 3 2  - 0 . 0 3  0 . 3 9
0 . 1 7  - 0 . 1 0  0 . 0 5  0 . 1 0

- 0 . 2 s  0  . 0 5  - 0 . 0 {  - 0 . 1 8
- 0 . 6 3  0 . 4 9  - 0 . 1 ?  - 0 . 4 7
- 2 . 7 L  3  . 1 8  - 0  .  L 2  - 0  .  { 3

0 . 0 5  - 0  . 0 9  - 0 . 0 2  - 0 . 1 1  - 0 .  1 3
- 0  . 2 4  0  .  6 1  - 0  . 0 1  0  . 2 2  0  . 2 8
- 0 .  s l  0  . 2 2  0  . 2 3  0 . 6 9  0 . 6 0

0  . 1 1  0  . 3 0  - 0 .  0 1  0 .  s l  0  . 9 9
+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - + - - - - - - - - -  - - - - - + - - - - - - - - - - +

|  9  ,  Exerc ice d 'act iv i té  en dehore de l 'e :ç lo i ta t ion I
I  À H e 1  -  o u i  6 6 4  6 6 ô . 0 0  |  0 . 9  1 0 . 9  0 . 5  - 1 . 5  - S . 1  |  0 . 0 5  0 . 3 8  0 . 0 2  - 0 . 0 4  - 0 . 2 1  |  0 . 2 0  |

l-iïi---:::-------------------::i----111-!l--l--:l:i-:i3-1--:3-l---1-l---l-1-l---l-l!---l:il--:l-li---l-ll---i:31-l-----l-ll-l
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10 Elevage des porcins

POR1 - oui
FOR2 - non

Facteur 2

-0.4

- é .  I 2 . 9 - 0 . 9
ô . 8 - 2 . 9 0 . 9

- 2 . 7 - 1 .  1 l 3 . 5 0 . 0
2 . 7 L . l - J . 5 0 . 0

- 3 . 7 - 2 . 6 - 0 .  1
3 . 7 2 . 6 0 . 1
0 . 0 0 . 0 0 . 0

- 0  . 2 - 0 . 5 - 0 . 2

t . 7 1 . d
- L . 1 - 1 . 4

0 . 5 0 . 3
- 0 . 5 - 0 . 3

- 1 .  3 - 1 . 3
1 . 3 1 . 3

- 1 .  ê - 5 . 0
1 . 4 6 . 0

0 . 2 0
- 0 . 0 6

- 0 . 8 9 - 0 . 3 0
0 . 0 3 0 . 0 1

3 . 7 - 0 . 1 5
- 3 . 7 0 . 3 1
0 . 0 0 . 0 0

- 1 .  1 - 0 .  { 5

6 . 2
- 5 . 2

- 0 . 3 1
0 . 0 1

3 - 0 - 0 . 4 6 - 0 . 0 4
- 3 . 0 0 . 2 9 0  . 0 2

0 .  é 0
0 . 0 4

L . 7 8
0 . 0 0

1 . 1

- 2 . 1 - 0 . 7
2 . 7 0 . 1

- 0 . 0 9
0 . 2 3

2 . 4 - 0 . 1 3
- 2 . 4 0 . 1 9

0 . 0 r
0 . 0 0

0 . 0 0 - 0 . 0 1
0 . 0 0 0 . 0 2
0 .  0 0 0 . 0 0

- 0 . 2 3 0 . ? 5

- 0 . 1 8 - 0 .  6 0
0 . 0 7 0 . 2 3

- 0 . 0 5
0  . 2 0

0 . 0 1
0 .  1 9

0 . 0 5
0 . 1 0

- 2 . 7 - { . 8
{ . 8

- 0 .  6 - 1 . 6

- 0 . 0 5
0 . 2 1

- 0  . 1 5 - 0 . 0 2
0 . 2 2 0 . 0 2

- 0 . 0 1
0 .  1 1

- 0 . 1 0
0 . 0 2

- 0 . 0 6
0 . 0 6
0 .  1 3

- 0 . 0 4 0 . 0 6
0 . 0 6 - 0 . 0 80 . 6 1 . 6

- 2 . 3  - 1 . 8

- 1 . 3
- 0 . 2

^ 1

1 . {

- 0 . 1 ?
- 0 . 0 1
- 0 . 1 3

0 . 2 8

- 0 . 3 2
0 . 3 7

- 0 . 0 3

0 . 0 8
0 . 0 6
0 . 0 7
0 . 1 3

2  . 1  L . 1
- 1 . 1  0 . 2

0.8

0.4

Graphique 1 : Variables actives sur le plan Facteurl X Facteur2

- - -.PROD

D-AG

#-F--n
SUPR B-TR

-0.8

-0.8 -0.4 0.4 0.8
Fecteur 1
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Graphique 2 : Variables illustratives (nominales) sur le plan 1X2

Graphique 3 : Variables ac'tives sur le plan Facteurl X Facteur3

I

ss

. f - - _  _ t z 5 .

r t

r st4

S2

Facteur 1

Facteur 3

0.8

Facteur 1
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Facleur 3

Graphique 4 : Variables illustratives (nomlnales) sur le plan 1X3

Graphique 5 :Variables actives sur le plan Facteur2 X Facteur3

Facteur 1

Facteur 3

D-AO

^.€
s-ËR'-R

04
Facteur 2
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Graphique 6 : Variables illustratives (nominales) sur le plan 2X3

Facteur 3

sl4
I

I

a  
t  t l  I
s2 I

I

rz56

llircru d'in*trrætion,

r REL1

3.00
Facteur 2

5.3 AFCM suR LEs coNTRATNTES A L'lNTENsrFrcATroN (revnleR 2001)

ÀI{ÀLYSE FACTIORTELLE DE CORRESPOITDÀIiICE MULÎIPLE POUR ETUDIER LES COITTRÀINTES À L'IIf,TENSIFICÀTION RIZICOLE

VÀIIABLES NOUINÀLBS ÀCTIVES

31 VÀRTABLES 123 I'IODÀLTTES ÀSSOCTEES

1 zone d 'enquêÈe
2 systède de product ion r iz ico le
7 Niveau d ' inst rucc ion du chef
I DGgré de participation travaux agricolee
9 Exerc ice d 'acts iv i té  hore ê:ç lo i ta t ion

10 Elcvage des porcins

11 Elcvage dee caprine/ovins
12 Elcvage dea bovins
13 Àvez-voue de atock de paddy en dlanvier?
14 Àvez-vouE reçu rêdevancêÊ lréÈtyage?
22 R€Iâtion âvec opérat,eurs de la fil ière
23 Etes-vous n iembre d 'une aeeociat ion?
2r l  L 'eau esÈ c11e un facÈeur de b locagc ?
25 gx is te- t - i I  vu lgar isateur  au v i l lagc?
25 Rêcevez-vous in fomaÈ sur  tech.  cu lÈura lea?
27 SaE,iefaction âu ayaÈène de vulgarieaÈion
29 ExisÈence associatione au village
33 Rendenent rizicolc
3{  Product ion Èota le de la  parcel le

35 Superf ic ie  r iz ico le physigue

36 Àgê cn années révolues
3? Revenu issu dc 1a vente de riz
39 . Revenu iesu des ealaires
39 Revenu cxÈra-agricole
tlo Dépenses alimêntaires
41 Dépcnses de sanÈé et éducation
42 Dépenses agricoles
43 Norobre de boeufs de traits
4{ Itlontant de crédit
45 Montant inveeÈissement éguipement
il6 llontant investisemenc achat. rizière

6
I é

5

é
2

/
4

z

I

z

2

IIIODÀLITES
MODÀL1îES
MODÀLÎTES
IIODÀLITES
UODÈLITES
MODÀLITES
I,TODALITES
UODÀLITES
}'ODALIlES
rdODÀLITES
ITODÀLIÎES
I.{ODÀLlTES
}TODÀLITES
T{ODÀLITES
l,lODÀLITES
ITODÀLIlBS
r{or}ÀLrlEs
UODÀLITES
TIODÀLÎîES
UODÀLITES
I'TODÀLIlES
UODALITES
lltoDÀLrrEs
I.IODALITES
MODÀLITES
I'IODALITES
UODALITES
MODÀI,ITES
I1IODÀLTTES
I.{ODALIlES
I{ODÀLITES

VÀRIÀBLES CONTINUES TLLUSTRÀÎTVES
15 VÀRI,à,BLES

3 Rendluent rizicole
{ ProducÈion coÈa1e de la parcelle

cot[îrNltB )
COIITINUE )
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5
6

1 5
1 6
L7
1 8
19
2 0
2 L
2 8
3 0
3 1
3 2

Sugerf ic ie  r iz ico le Dbyeique
Àge en annéee révolues
Revctlu igeu de La vcnE,e de riz
Revenu iaau dee salaircs
Rêvenu extra-agricolc
Dépenses alinentaires
Dépenees de aanté eÈ éducaCion
Dépeneee agricoles
Obl igat ion eocia le
Nonbre de boeufe de traiÈE
Montant, de crédit
t{ont,rne inveeÈies@ent équipeurent
Monta.rlE inveetiaqrent achat, rizière

CONTXNT'E
CONTINSB
CO}}TINT'E
CO}NTINUE
CONTINTTE
CONTINUE
CONTITfiIE
CONTINTIE
CONTINUE
CO![TINI.IE
coMrIrfitE
COÀTTINT'E
COIf:DINT]E

I
9

1 0
1 1
T2
1 3
1 {
15

0 . 1 6 7 5
0 . 1 2 1 3
0 . 0 9 9 3
0 .  0 8 6 7
0 . 0 8 2 9
0 . 0 7 2 5
0 . 0 6 3 2
0 . 0 5 2 5
0 . 0 5 8 9
0 . 0 s 4 9
0 . 0 5 0 5
0 . 0 r 8 3
0 .  0 { 5 8
0  .  0 { 4 ?
0 . 0 { 3 3

5 .  s 2
4 , . 7 2
3 . 8 ?
3 . 3 8
3 . 2 3
2 . 8 3
2 .  t 6
2 . t â ,
2 . 3 0
2 . L 4
1 .  9 7
1 .  8 8
1 . 7 8
t . 7  4
1 .  6 9

6 .  5 2
1 1 . 2 5
1 5 . 1 2
1 8 . 5 0
2 L . 7  3
2 { . 5 5
2 1 . 0 2
2 9 . L 5
3 1 . 7 5
3 3 . 8 9
3 s . 8 5
3 7  . 7 3
3 9 . 5 2
t L . 2 6
4 2 . 9 1

COORDONNEES, COMIRIBITTIONS ET COSINUS CÀRRES DES MODÀI,ITES ÀETTVES

À x E s  l À  5

| }'ODÀÎ,ITES I cooRDoNNEEs I cowtRrBtrrroNs I COSINUS CÀRRES I

I IDEN - I,IBET,LE P.REL DTSTO I  1 1 2 3 { L 2 3 é s l

|  1 zonc d'enqueÈe
I zr - Nord
I z2 - Nord oueEt
I 23 - centre OueaL
I zl - llaut p16teâu
l z s  - E s t
I 26 - Lâc alaotra

2 . syseèure de production rizicole

0 . 3 3  9 . 0 ?  I  - 0 . 3 ?  - 0 . 7 3  - 0 . 6 1  0 . 0 0  - 0 . 5 {

0 . 5 5  s . 0 1  I  0 . 1 8  - 0 . 7 L  - 0 . 1 2  1 . 1 3  0 . 0 8
o .  ? 9  3 . 1 9  I  0  . 4 0  - 0 .  { 5  1 . 0 8  - 0 .  { 5  0 . 6 6
o . ? 5  3 . 3 9  l - 0 . 3 4  1 . 1 2  0 . 5 s  0 . 7 2  - 0 - 2 9

o . { 9  5 . 7 5  |  - 1 . 0 7  - 0 . 3 3  - 0 . 2 {  - 0 . 9 2  - 0 . 3 2

o . ô o  ? . 3 3  |  L . 2 4  0 . 7 6  - 1 . 3 d  - 0 . 9 1  0 ' 0 3

0 . 3  1 . 5  1 . 4  O . o  1 . 6  |  O . 0 1  O . 0 6  0 . 0 s  0 ' 0 0  0 . 0 {  |
0 . 1  2 . 1  2 . 9  8 . 1  0 . 0  I  o . 0 1  o . 1 0  0 . 1 0  0 . 2 s  0 . 0 0  I
0 . 1  1 . ê  9 . 3  1 . 8  { . 2  |  0 . 0 s  0 . 0 6  0 . 3 6  0 ' 0 6  0 . 1 {  |
0 .  s  7  . s  2 . 3  6 . 6  0 . 8  |  o .  0 3  0 .  3 ?  0 . 0 9  0 . 1 5  0 . 0 2  |
3 . 4  0 . 4  0 . 3  4 . 8  0 . 6  |  0 . 2 0  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 1 5  0 . 0 2  |
3 . 7  1 . 9  ? . !  3 . 8  0 . 0  |  0 . 2 1  0 ' 0 8  0 . 2 5  0 . 1 1  0 . 0 0  |
8 . ?  1 5 . {  2 3 . 5  2 3 . 2  1 . 2  + - - - - - '  - - - - - - - - - +

51 - SYSTEME=I
52 - SYSTDIE=2
53 - SYSTEME=3
Sê - SYSTBTE=é
56 - SYSTSIE=5
57 - SYSTEùIE=?
SB - SYSTE![B=8
59 - SYSTEHE=9
S10 _ SySTS|E=10
S11 -  SYSTETE=11
SL2 _ gyg1g,1g=12

S15 - SYSTEME=15
516 - SYSTEIIE=16
S17 - SYSTEME=I?
S18 - SYSTEI'|E=18

0 . 0 9  3 5 . 6 1
0 . 1 3  2 4 . 7 0
0 .  l a  2 2 . 6 9
0 . 4 0  ? . 3 9
0 . 1 1  2 9 . 2 0
0 . 2 2  1 4  .  é 9
0 . 2 1  1 4 . 8 9
0 . 0 s  4 0 .  6 6
0 . 3 3  9 . 0 ?
0 . { 6  6 . 1 2
0  . 2 7  1 1 . 3 3
0 . 1 {  2 3  . L 6
0 . 3 ô  8 . 6 6
0 . 2 5  1 2 . 1 3
0 . 1 7  1 9 . 1 3

- 0  . 9 3  - 0 . 1 6  - 0  . 8 5  - 0 .  6 0  - 0 . 5 0
- 0 . 2 8  - 0 .  6 9  - 1 . 1 {  0 . 5 ?  0 . 0 9
- o  .  l d  - 0  . 9 3  - 0 . 0 8  - 0 .  1 5  - 1 .  1 6

o . o o  - 0 . 5 5  - 0 . 9 6  1 . 3 6  0 . 3 ô
0 . 7 ?  - 1 . 5 1  0  .  1 r t  0 .  3 7  - 1 . 0 ?

- 0 . 0 8  - 0 . 3 3  0 . 7 5  - 0 . 1 9  0 . 9 5
0 . 2 1  - 0 . { 2  r . 2 0  - 0 . 5 1  0 . 0 2
0 . 3 9  - 0 . 5 6  0 . 7 9  - 0 . 3 9  1 . 7 1
0 . 6 ?  - 0 . é ?  1 . 1 3  - 0 . { 9  0 . 6 1

- 0 . 5 9  1 . 2 5  0 . 4 d  0 . 6 3  0 . 0 2
0 . 1 5  0 . 9 1  0 . 8 1  0 . 9 ?  - 0 . 8 s

- 1 . 3 3  - 0 . 0 3  - 0 . 7 6  - L . 0 1  0 . 5 9
- 0 . 9 0  - 0 . 4 4  - 0 . 0 2  - 0 . 8 1  - 0 . ? 1

1 . 0 8  0 . 8 2  - 1 . 2 7  - 0 . 9 9  0 . 1 1
1 . 3 3  0 .  5 5  - 1 . 4 2  - 0 .  6 5  - 0 . 0 7

CONTRTBUTION CIJI{ULEE =

- 0 . 2 0  - 0 . 6 9  - 0 . 3 6  0 . 2 3  0 . 1 1
- 0 . 0 5  - 0 . 0 8  - 0 . 0 s  0 . 1 {  0 . 0 8

0 . 0 3  0 . 2 1  0 . 0 8  - 0 . 2 {  - 0 . 1 1

0 . ô 3  0 . 1 8  0 . 1 {  - 0 . { 6  - 0 . 3 3

0 . 0  0 . 7  0 .  {  0  . 3
0 . 5  1 . ?  0 . 7  0 . 0
1 . 0  0 . 0  0 . 0  2 - 3
1 . 0  J . 7  8 . 5  0 . 6
2 . 7  0 . 0  0 . 2  1 . s
0 . 2  1 . 3  0 . 1  2 . 3
0 . 3  3 . 0  0 . 8  0 . 0
0 . 2  0 . 5  0 . 1  2 . 8
0 . 5  1 . 3  0 . 9  1 . s
s . 8  0 . 9  2  . 1  0  . 0
1 . 9  1 . 8  2 . 9  2 . t
0 . 0  0 . 8  1 . 8  0 . 6
0  . 5  0  . 0  2 . 6  2 . L
1 .  {  l l  . 1  2 . 9  0 . 0
0 . 6  3 . {  0 . 8  0 . 0

1 6 . 1  2 6 . 1  2 4 . 9  1 6 . {

0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1
0 . 0 0  0 . 0 2  0 . 0 5  0 . 0 2  0 . 0 0
0 . 0 0  0 . 0 ô  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 6
0 . 0 0  0 . 0 {  0 . 1 3  0 . 2 5  0 . 0 2
0 . 0 2  0 . 0 8  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 {
0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 4  0 . 0 0  0 . 0 6
0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 1 0  0 . 0 2  0 . 0 0
0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 7
0 . 0 5  0 . 0 2  0 . 1 4  0 . 0 3  0 . 0 {
0 . 0 5  0 . 2 5  0 . 0 3  0 . 0 5  0 . 0 0
0 . 0 0  0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 0 8  0 . 0 6
0 . 0 8  0 . 0 0  0 . 0 2  0 . 0 5  0 . 0 2
0 . 0 9  0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 8  0 . 0 5
0 . 1 0  0 . 0 6  0 . 1 3  0 . 0 8  0 . 0 0
0 . 0 9  0 . 0 2  0 . 1 1  0 . 0 2  0 . 0 0

0 . 0 0  0 . 0 s  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0
0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 3  0 . 0 1
0 . 0 0  0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 2  0 . 0 0
0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1

0 . 5
0 . 1
0 . 0
0 . 0
0 . 4
0 . 0
0 . 1
0 . 1
0 . 9
0 . 9
0 . 0
1 . 5

1 . 8
t . 7
9 . 6

7 Niveau d ' insÈruct ion du chGf
-  i l l e r t r é  0 . 3 1
- grinairc
- secondire 1c
- secondaire 2c 0 . 3 2  9 .  { 1

0 . 1  t . 2  0 . 4
0 . 0  0 . 1  0 . 0
0 . 0  0 . 5  0 . 1
0 . 3  0 . 6  0  . 6
0 . 5  2 . 1  1 . 1

0 . 0  0 . 2  0 . 0
0 . 0  0 . 8  0 . 3
0 . 1  0 . 2  0 . 6
0 . 0  0 . 1  0 . 0
0 . 1  1 . {  0 . 9

0 .  ?  1 . 3  0 . 1
0 . 9  1 . 6  0 . 1
1 .  6  2 . 9  0 . 2

0 . 5  0 . 7  1 . 3
0 , 1  0 . 2  0 . 4
0 . 6  0 . 9  1 . 6

o . 2  0 . 0
0 . 4  0  . 2
0 . 5  0 . 1
0 . 8  0 . {
2 . 0  0 . 7

I
I
I
I

I

I
I

I

I
I

I
l
I
I

N I 1
NI2
NI3
NIIT

1  . 9 0
0 . 8 0

9 .  5 9
0 . 7 6
3  . 1 5

+---------- ----------+ COIITRIBITTION Ct' l ' tULEE

I I . Dcgré d€ parÈici9rÈiôn Èravaur égricolcs

i  * t  -  p l e i n  r s n p s  2 . 1 t  0 . 2 3  |  0 . 0 3  - 0 . 1 1  0  -  0 1  - 0 .  0 5  0  . 0 2

i  e . n :  -  r a i - t e q r s  o ' 2 s  L 2 . 2 1  |  - 0 . o !  0 . 9 1  9 - 3 6  0 . 1 8  - 0 ' 2 4

i  * g  -  o c c a g i o n n e l  0 . 2 4  1 2 . 7 1  |  - O  - 2 L  0 . 3 3  - 0  '  ô 8  0 . 2 9  0  '  0 2

i * e  -  n u l  0 . 1 3  2 4 . ? 0  l - o ' 1 3  0 . 3 4  - 0 . 0 6  0 ' 2 6  - 0 . 0 2

+---------- ----------+ CoNTR.TBUTION CI' ! ' IULEE

| 9 , Excrcice d'act ivi té hore c:çloitatsion

i  l x a r  -  o u i  1 ' 8 3  0 . 8 2  I  - 0 . 2 5  0 . 2 9  0 . 0 8  0 . 0 9  - 0 ' 3 0

J_iTti-:-:::- ----- - - ---------- -i-11---1:ii-i--l-li-:3' l3;l;3i,;3;'&",3i,i:
10 . Elcvagc dea Porcins

P O R 1  -  o u i  0 . 7 7

POR2 -  non 2.57
COYTRIBUÎION CU}IULEE

3 . 3 5  |  0 . 3 3  0 . 3 2  0 . { 0  0 . 0 {  - 0 . 1 0

0 . 3 0  I  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  - 0 . 1 2  - 0 . 0 1  0 . 0 3

0 . 1  0 . 0  |  0 . 0 0  0 . 0 s  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 0
0 . 1  0 . 2  |  0 . 0 0  0 . 0 3  0 . 0 1  0 . 0 0  0 - 0 0
0 . 2  0 . 0  |  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 0
0 . 1  0 . 0  |  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
0 . 5  0 . 2  + - - - - - -

0 . 2  1 . 9  |  0 . 0 8  0 . 1 0  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 1 1
0 . 2  2 . 4  |  0 . 0 8  0 . 1 0  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 1 1

11 . Elcvagc dea cagrins/ovins
O v r l  -  o u l  O . 1 O  3 1 . 6 5  |  0 . 5 8  0 . 0 {  0 . 0 4  - 0 ' 2 0  - 0 ' 1 9

o v r 2  -  n o n  3 . 2 3  O . O 3  |  - 0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 1
0 . 3  0 . 0  0 . 0  0 . 1  0 . 0
0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0
0 . 3  0 . 0  0 . 0  0 . 1  0 . 0

1 . 5  0 . 3  0 . 2  2 . 8  0 . 6
3 . 3  0 . 7  0 . 3  5 . 1  t . 2
{ . 9  1 . 1  0 . 5  8 . 5  1 . 8

0 . 3  2 . 3  5 . 0  1 . 8  0 . 5
0 . 1  0 . 9  1 . 9  0 . ?  0 . 2
0  . 5  3 . 1  1  . 0  2 . 4  0 . 5

0 .  1  0 . 0  0 . 0  0 . 2  0 . 0

I  o . 0 1  o . o o  o . o o  o . o o  o . o o  I
i  o . o r  o . o o  o . o o  o . o o  o . o o  I
+- - - - - - - - - -  - - - - -1 '

|  0 . 2 5  O . 0 r  0 . 0 1  0 . 2 2  o . 0 s  I
|  0 . 2 s  0 . 0 1  0 . 0 L  0 . 2 2  0 . 0 5  |
+--------- -  - - - - - i

I

|  0 . 0 2  0 . 1 1  0 . 2 1  0 . 0 6  0 . 0 2  I

l- i: I i-1:1i -l:i 1 -1:3 !-l:li-l
I

I  o . o o  o . o o  0 . o o  o . 0 1  o . o o  I

-+ -- - -' - - - - CONTRIBUTION CUUULEE

12 Elcvage des bovine
BOV1 -  ou i  2 .23
Bovz - non 1.10

0 . 5 0  |  o . 3 s  - 0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 3 3  0 . 1 5
2 . 0 2  |  - 0 . ? 0  0 . 2 8  - 0 . 1 7  - 0 . 6 7  - 0 . 3 0

I 13 Àvêz-voua dc EÈock de paddy cn ilanvier?

i  s r r  -  o u i  o . 9 2  2 . 5 3  |  0 ' 2 5  - 0 . 5 5  0 . 7 4  - 0 . d 1  - 0 . 2 1

i  s r z  -  n o n  z . r L  0 . 3 8  |  - 0 ' 1 0  0 . 2 1  - 0 . 2 8  0 . 1 6  0 . 0 8

+-- - - - - - - - -  - - - - - - - - - -+ COIf , rRIBUTION Ctn 'ÛLBE

I 1{ Àvcz-vou6 reçu rcdcvancêa métayage?

i  r æ r r  -  o u i  0 . 0 8  4 2 . 1 4  I  0 . 4 5  0 . 1 0  - 0 . 1 3  0 . { 9  - 0 . 0 5
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I UET2 - non 3 . 2 6  0 . 0 2  |  - 0 . 0 1  O . O O  O . O o  - 0 . 0 1  0 . 0 0  |
+--- - - - - - - -  - - - - - - - - - -+ CONTRIBI I I ION Cl t l f l tLBE =

| 22 . Rêlation avec opérateurE de la fil ière

i  n n l r  -  o u i  0 . 0 9  3 5 . 6 1  |  1 . 3 1  0 . 0 2  - 0 . O 2  - 1 . t 4  o - 3 2  |

i  R u r , z  -  t r o t t  3  . 2 a  0 .  0 3  |  - 0 .  o {  o .  o o  o .  o o  o .  0 3  - 0 . 0 1  |
+-- - - - - - - - -  - - - - - - - - - -+ COI{TRIBUIION CUI ' I I ILEE =

|  23 .  Etea-vous mcrnbre d 'une associat ion?

i  u a s r  -  o " i  L . z g  1 . s 8  I  0 . { 3  - 0 . 2 6  O ' 1 0  - 0 . 1 5  - 0 - 6 3  |

I  u l s 2  -  n o n  2 . o 4  0 . 6 3  |  - 0 . 2 7  0 ' 1 6  - 0 ' 0 ?  0 . 1 0  0 . { 0  |
+-- - - - - - - - -  - - - - - - - - - -+ COf i ITRIBI 'DION CTJI I IULEB =

|  24 .  L 'eau êEt  e l1e un facceur  dc b locage ?

I  E À u r  -  o u i  2 . 3 8  0 . { 0  |  - 0 . 0 3  0 . 1 2  - 0 . 1 5  0 . 1 0  0 . 0 {  I
I  r e u 2  -  n o n  0 . 9 5  2 . s 1  I  0 . 0 7  - 0 . 3 0  0 . 3 9  - 0 ' 2 s  - 0 . 0 9  |
+-- - - - - - - - -  - - - - - - - - - -+ CONTRTBLnION Ct l f I tLEE =

|  25 .  Bx i8Le- t - i1  rnr lgar isateur  au v i l lage?

i  w r , r  -  o n i  2 . 7 O  0 . 2 3  I  0 . 1 ?  - 0 . 1 9  - 0 . 0 1  0  '  0 ?  - 0  . 2 1  |

i  w r , 2  -  n o n  0 . 6 3  r . 3 0  |  - 0 . ? 3  0 . 8 3  0 . 0 3  - 0 . 3 2  0 . 8 9  I
+-- - - - - - - - -  - - - - - - - - - -+ COIITRIBUrION CUMIILEE =

26 Recevez-voug informat Eur Èech. culturales?

- 
: 
- 
;l; ;;;.;-;;;;;;;;l;-;;-;l ;;;;"--. 

- - - -- - - - - co*rRrBurroN cu!'ULEE =

r . 7 8  0 . 8 7  |  0 . 3 9  - 0 . 2 2  0 . 1 d  - 0 . 1 9  - 0 . 3 ?

1 . 5 5  1 . 1 s  l - 0 . { 5  0 . 2 5  - 0 . 1 6  0 . 2 2  o . a 2
-+--------- CONTRIBUTION CUMULEE

33 Rendement  r iz ico le

o . o  o . o  I  o . o o  0 . 0 0  o . o o  o . o 1  0 . o o  I
0 . 2  0 . 0  + - - - - - -  - - - - - - - - - i

1 . ( t  0 . 1  |  o . o s  o . o o  o . o o  o . 0 4  o . o o  I
0 . 0  o . o  I  o . 0 5  o . o 0  0 . o o  o . 0 4  o . o o  I
1 . 4  0 . 1  + - - - - - -  - - - - - - - - - +

0 . 3  6 . 1  |  0 . 1 2  O . o {  o . o 1  O . 0 1  O . 2 s  I
0 . 2  3 . 9  |  0 . 1 2  0 . 0 {  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 2 s  I
0 . 6  1 0 . 0  + - - - - - - - -  - - - - - - - +

0 . 0  |  0 . 0 0  0 . 0 4  0 . 0 6  0 . 0 3  0 . 0 0
0 . 1  |  o . o o  0 . 0 {  o . o 6  0 . 0 3  0 . o o

0 . 1  3 . 4  |  0 . 1 5  0 . 1 1  o .  0 3  0 . 0 5  0 . 2 1
1 . 0  { . 9  |  0 . l s  0 . 1 1  0 . 0 3  0 . 0 5  0 . 2 1
1 . 8  8 . 3  + - - - - - -

L . 2  s . 6  |  0 . 0 ?  0 . 0 5  0 . 0 ?  0 . 0 5  0 . 2 3  I
0 . 3  0 . 1  |  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  I
0 - 0  0 . 3  |  o . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 1  |
2 . 2  r . 0  |  0 . 1 {  0 . 1 0  0 . 0 1  0 . 0 8  0 . 1 {  |

I
|  0 . 1 ?  0 . 0 5  o . 0 2  0 . 0 4  0 . 1 6  |
I  0 . 1 7  0 . 0 s  0 . 0 2  0 . 0 4  0 . 1 6  |
+-- - - - - - - - -  - - - - - i

I

I  0 . 1 0  o . o r  0 . 2 2  0 . 0 0  0 . 0 4  |
|  0 . 0 0  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 2  |
|  0 . 0 1  0 . 0 {  0 . 0 3  0 . 0 0  0 . 0 0  |

l-l-li-l-11-3:11-l:i1-l:li-l

0 . 5  0 . 8  0 . 0  0 . 2  1 . 4  |  0 . 1 2  0 . 1 6  0 . 0 0  0 . 0 2  0 . 1 8
2 . 0  3 . 5  0 . 0  O . ?  6 . 0  |  0 . 1 2  0 . 1 6  0 . 0 0  0 . 0 2  0 . 1 8
2 . 5  4 . ^  0 . 0  0 . 9  7 . 6 '  + - - - - - -

0 . 0  0 . 3  0 .  6  0 .  3
0 . 0  0 . ?  1 . 4  0 . ?
0 . 0  1 . 0  2 . 0  1 . 0

0 . 0  0 . 0  0 . 0
0 . 1  0 . 0  0 . 0

0 . 9  0 , 0  0 . 0
0 . 0  0  . 0  0 . 0
1 . 0  0 . 0  0 . 0

1 . 4  0 . 7  0 . 1
0 . 9  0 . 5  0 . 1
2 . 3  L . 2  0 . 2

1 .  3  1 . 3  0 .  i l
1 . 8  1 . 8  0 . 6
3 . 0  3 . 1  1 . 1

0 . 8  0 . 9  1 . 5
0 . 0  0 . 0  0 . 3
0 . 1  0 . 1  0 . 6
1 . 9  1 . 8  0 . 2
2 . 8  2 . 9  2 . 7

1 . 5
u . f

0 . 2
,1 1

2 . 0

4 . 6
0 . 7
0 , 2
6 . 8

L2.3

3 . 1  0 . 1

0 . 0  0  . 0
4 . 2  0 . 8
7 . 4  1 . 2

0 . 1  0 . 1
0 . 1  0  . 0
0 . 0  0 . 0
0 . 0  0 . 0
0 . 2  0 . 2

3 . 5  0 . 2  0 .  6
0 . 4  0 . 1  0 . 0
0 . 0  1 . s  1 . 8
1 . 3  0 . 9  0 . 1

t L . 2  3 . 0  2 . 5

0 . 6  r . 2  0 . 4
0 . 3  0 . 3  0 . 0
0 . 5  4 . 6  0 . 5
1 . 3  6 . 1  0 . 9

- -;; - 
: 

- 
;;; ;; ;;;;;-;;- ;;;;*, ; 

-;;;;;:;;;- - - - - colinçrBt'rro' ct'ut'LEE

IlfFl - oui
IllF2 - non

SÀT1 - oui
SÀî2 - un peu
SÀT3 - non
SÀT{ - SÀTISF=4

- oui
- non

3 3 A  -  0 . 0 0 0 0  1 2 1 3 . 3 3  0 . 8 3  3 . 0 0
3 3 8  -  1 2 1 5 . 5 ? 0 0  2 1 5 0 . 0 0  0 . 8 3  3 . 0 0
3 3 C  -  2 1 6 0 . 0 0 0 0  3 5 0 2 . 2 2  0 . 8 3  3 . 0 0
3 3 D  -  3 5 2 3 . 5 3 0 0  1 5 3 1 9 . 1 0  0 . 8 3  3 . 0 0

3 s À  -  2 . 0 0 0 0  3 5 . 0 0  0 . 8 8  2 . 1 9
3 5 8  -  3 5 . 2 0 0 0  7 0 . 0 0  0 . 9 2  2 . 6 2
3 5 c  -  7 1 . 0 0 0 0  1 2 0 . 0 0  0 . 7 5  3  . 4 4
3 5 D  -  1 2 2 . 0 0 0 0  1 4 5 2 . 0 0  0 . 7 8  J . 2 1

|  3 g À  -  o . o o o o  o . o o  1 . 8 6  0 . 7 9
i  g e c  -  l s . o o o o  7 s o . o o  0 . 6 6  4 . 0 8
|  3 B D  -  7 6 8 . o o o o  2 l o o o . o o  0 . 8 2  3 . 0 ?

1 . 9 s  0 . 7 1  I  0 . 3 3  - 0 . 2 8  - 0 . 1 s  0 . 1 8  - 0 . 3 8
1 . 3 8  r . 1 2  |  - 0 . 4 7  0 . 4 0  0 . 2 L  - 0 . 2 6  0 . 5 4

L . 2 9  1 . 5 8  |  0 . 3 2  - 0 . 2 9  - 0 . 3 d  0 . 2 9  - 0 . 6 0
0 . r r 5  6 . 2 3  i  O . 0 8  - 0 . 0 3  0 . 2 6  0 . 2 5  0 . 1 é
0 . 5 4  5 . 1 3  |  0 . 2 1  - 0 . 1 ?  0 . 3 4  - 0 . 0 6  0 . 2 2
1 . 0 4  2 . 2 1  |  - 0 . 5 s  0 . { 5  0 . 1 3  - 0 . { 3  0 . 5 1

2 9
EÀ1
EÀ2

1 . 6  0 . ?  0 . ê  0 . 8  2 . 9
1 . 8  0 . 8  0 . d  0 . 9  3 . r t
3 . {  1 . 5  0 . 8  1 . 6  6 . 3

3{ ProducÈion toÈa1e dê 1a pârcel le
3 4 À  -  0 . o o o 0  5 9 0 . 0 0  0 . 8 3  3 . 0 0  |  - 0 . 9 6  - 0 ' 0 8  - 0 ' 3 7  - 0 . 2 3  - 0 . 1 5

3 { B  -  5 9 3 . 6 0 0 0  1 2 s 0 . 0 0  0 . 8 4  2 . 9 9  |  - 0 . 3 8  - 0 ' 2 1  0 . 0 s  0 ' 0 {  0 . 0 8
3 4 C  -  1 2 6 0 . O O O O  2 s 5 O . O 0  0 . 8 3  3 . 0 0  |  0 . 1 8  - 0 ' 1 4 t  0 . { {  0 - 1 7  0 . r 7
3 4 D  -  2 5 6 2 . O O O O  ? 2 0 0 0 . 0 0  0 . 8 3  3 . 0 1  |  r . L 1  0 . 4 3  - 0 - 1 2  - 0 . 2 8  - 0 . 0 9

--------+-- CONTRIBUTION CUMULBE
35 Superf icie r izicole physigue

- 0 . 5 s  - 0 , 1 9  - 0 . 8 1  0 . 0 d  0 . 3 6
0 . 1 1  - 0 . 2 5  - 0 . 2 0  0 . 0 1  0 . 2 7
0 . 2 1  0 . 3 5  0 . 2 8  0 . 0 6  - 0 . 0 2
0 . 2 3  0 . 0 9  0 . 7 3  - 0 . 1 1  - 0 . 6 0

COtil:PR I BI.IIPION SIJMULEE

- 0 . 7 7  - 0 . 0 8  0 . 2 {  - 0 . 3 2  - 0 . 5 {
- 0 . 1 {  - 0 . 2 1  0 . 3 3  0 . 2 9  - 0 . 0 s

0 . 0 8  - 0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 4  0 . 1 1 0
0 . 9 s  0 . 3 5  - 0 . 6 9  - 0 . 0 2  0 . 2 9

0 . 2 3  - 0 . 2 8  - 0 . 1 4  - 0 . 0 7  0 . 2 0
- 0 . 2 6  - 0 . 2 4  0 . 0 ?  - 0 . 1 6  - 0 . 0 9
- 0 . 3 1  0 . 8 2  0 . 2 6  0 . 2 9  - 0 . 3 8

0 . 2  5 . 5  0 . 0  1 . 3
0 . {  0 . 3  0 . 0  0 . 7
0 . 8  0 . 7  0 . 0  0 . 0
0 . 1  ô . 5  0 . 1  3 . 7
1 . 6  1 1 . 0  0 . 2  5 . 1

o . o  1 . 1  o . s  0 . 2  |  0 . 3 1  O . o o  0 . 0 4  0 . 0 2  o . 0 1  i
0 . 3  o . o  0 . 0  0 . 1  |  0 . o s  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . o o  0 . 0 0  |
0 . 1  L . 6  2 . 1  0 . 3  |  O . 0 1  O . O 1  0 . 0 6  0 . 0 7  0 . 0 1  |
1 . 3  0 . 1  0 . ?  0 . 1  |  0 . 4 5  0 . 0 6  0 . 0 1  0 . 0 3  0 . 0 0  |
L . 7  2 - 9  3 . {  0 . ?  + - - - - - -  - - - - - - - - - +

0 . s  1 . 0  3 . 1  |  0 . 2 1  0 . 0 0  0 . 0 2  0 . 0 4  0 . 1 1  l
1 . 0  0 . 9  O . O  I  o . 0 1  0 . 0 2  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 0  I
o . o  0 . o  1 . {  |  0 . o 0  o - 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 s  I
3 . 8  O . O  0 . 8  |  0 . 2 8  0 . 0 4  0 . l s  0 . 0 0  0 . 0 3  |
5 . 3  1 . 9  5 . 4  + - - - - - -  - - - - - - - - - +- - - - -+-- - - - - - - -  COMIRIBUTION CITUITLEE

36 Àge en annéeE révolues

3 6 À  -  1 8 . O O 0 O  3 ? . 0 0  0 . 9 0  2 . 7 2  |  - 0 . 1 5  - 0 . 1 {  0 . 1 8  - 0 . { 1  - 0 . 0 8

3 6 8  -  3 8 . O 0 O O  1 t 5 . 0 0  0 . 8 2  3 . 0 7  |  0 . 1 1  0 . 0 6  0 . 0 1  - 0 . 0 6  0 . 0 {
3 6 C  -  é 6 . O O O 0  s ? . 0 0  0 . 8 1  3 . l d  |  0 . 0 2  0 . 0 2  - 0 . 0 6  0 . 2 {  - 0 . 0 3

3 5 D  -  5 S . O O O O  9 0 . O O  0 . 8 1  3 . 1 1  I  0 . 0 3  0 . 0 7  - 0 . 1 5  0 . 2 7  0 . 0 9

| 3? Revenu issu de la venle dc riz

I  t z . e  -  0 . 0 0 0 0  0 . 0 0 1 .  { 5  t . 2 9
|  3 7 8  -  1 5 . 8 0 0 0  1 5 2 . 0 0  0 . 2 1  1 { . 6 9  |  - 0 . 5 4  - 0 . { 8  0 . 0 1  - 0 . 1 2  - 0 . 0 7

|  3 ? C  -  1 6 2 . ? 5 O O  1 2 0 0 . 0 0  0 . 8 {  2 . 9 9  |  0 . 0 5  - 0 . é 6  0 ' 4 6  0 . 0 9  0 . 3 0
|  3 ? D  -  1 2 0 1 . 5 o o o  4 ? 3 s 0 . 0 0  0 . 8 3  3 . 0 1  |  1 . 2 1  0 . 3 6  - 0 . 1 1  - 0 . 4 0  0 . 0 3
+--- - - - - - - -  - - - - - - - - - -+ CONTRIBUTION CnntLBE

|  38 Revenu issu des eala i res

I
0 . 3  7 . 1  0 . 1  |  0 . 0 1  0 . 0 1  0 ' 0 1  0 . 0 6  0 . 0 0  1
0 . 0  0 . 0  0 . 0  |  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  I
0 . 0  0 . 5  0 . 0  |  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 2  0 . 0 0  I
0 . 2  o . ?  0 . 1  |  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 2  0 . 0 0  |
0 . 5  3 . 0  0 - 2  + - - - - - -  - - - - - - - - - +

CONTRIBUTION CI'MI'LEE

0 . 1
3 . 6
D . r

0 . 6
0 . 0
0 . 1
1 . 5
2 . 2

0 . 1
0 . 2
0 . 8
l . l

3 . 9
0 . {
0 . 0
5 . 6
o o

0 . 0
0 . 8
0 . 8

0 . s  |  0 . 3 2  0 . 0 1  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2
0 . 0  |  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
0 . 9  |  0 . 0 0  0 . 0 7  0 . 0 7  0 . 0 0  0 . 0 3
o . o  i  0 . 4 9  o . 0 4  0 . o o  o . o s  0 . o o
1 . 5  + - - - - - -  - - - - - - - - - +

I
0 . 9  |  o . o ?  0 . 1 0  0 . 0 2  0 . 0 1  o . o s  I
0 . 1  |  0 . 0 2  o . 0 1  o . o 0  0 . 0 1  0 . 0 0  |
1 . s  I  o . 0 3  o . 2 2  o . 0 2  o . 0 3  o . o s  I
2 . 4  + - - - - - -  - - - - - - - - - +

0 .  0 5  0 . 1 3  0 . 0 1  0 . 0 s  0 . 0 6
0 . 0 2  0 . 0 4  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 1
0 . 0 0  0  . 2 4  0  . o 2  0 . 0 3  0 . 0 2

0 . 0 7  0 . 0 9  0 . 0 2  0 ,  0 0  0 . 0 0
0 . 0 1  0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0
0 . 1 2  0 . 1 2  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0

0 . 6  |  0 . 1 2  o . 0 9  0 . 0 1  o . o o  o . 0 2
0 . 0  |  0 . 0 s  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 0
0 . 9  |  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 4  0 . 0 1  0 . 0 3
0 . 0  |  0 . 2 4  0 . 1 5  0 . 0 2  0 . 0 3  0 . 0 0

39 Revenu extra-agricole
3 9 À  -  0 , 0 0 0 0  é 0 0 . 0 0  0 . 8 5  2 . 9 t
3 9 8  -  { 1 0 . 0 0 0 0  1 2 0 0 . 0 0  0 . 8 3  3 . 0 4
3 9 c  -  1 2 1 8 . 0 0 0 0  2 6 7 0 . 0 0  0 . 8 2  3 . 0 5
3 9 D  -  2 6 7 6 . 0 0 0 0  ? 2 0 0 0 . 0 0  0 . 8 3  3 . 0 0

0 . 3 s  - 0 . 6 1  - 0 . 1 7  - 0 . 3 6  0 . { 1
- 0 . 2 5  - 0 . 3 5  - 0 . 0 2  - 0 . 0 7  0 . 0 2
- o . 2 a  0 . 1 3  - 0 . 0 5  0 . 1 6  - 0 . 1 8
0 . 1 1  0 . 8 5  0 . 2 5  0 . 2 8  - 0 . 2 6

0 . 7  2 . 6  0 . 3  1 . 3  1 . ?
0 . 3  0 . 9  0 . 0  0 . 0  0 . 0
0 . 3  0 . 1  0 . 0  0 . 3  0 . 3
0 . 1  4 . 9  0 . 6  0 . ?  0 . 7
L . !  8 . 6  0 . 8  2 . 3  2 . 7

0 . 0  2 . 8  0 . 0  0 . 0
0 . 0  0 . 3  0 . 2  0 . 0
0 . 1  0 . 0  0 . 0  0 . 0
0 . 1  4 . 6  0 .  é  0 .  1
0 . 1  7 . 1  0 . 6  0 . 2

1 . 0  1 . 8  0 . s  0 . 0  0 . 1
0 . 1  0 . 3  0 . 0  0 . 0  0 . 1
0 . 0  0 . 1  0 . 2  0 . 0  0 . 0
1 . 9  2 . 5  0 . 1  0 . 0  0 . 0
3 . 0  { . 8  0 . 8  0 . 1  0 . 2

(t0 DépenEes alinentaireg
é 0 À  -  0 . 0 0 0 0  3 6 0 . 0 0  0 . 8 4  2 . 9 9

l O B  -  3 6 4 . 0 0 0 0  7 2 0 . 5 0  0 . 8 3  3 . 0 1  |  - 0 . 0 1  - 0 . 2 2  0 . I { t  - 0 . 0 4  - 0 . 0 2

{ o c  -  ? 2 3 . 0 0 0 0  1 2 9 0 . 0 0  0 . 8 d  2 . 9 9  |  - 0 . L 2  0 . 0 4  0 . 0 6  - 0 . 0 6  - 0 . 0 9

4 O D  -  1 3 0 0 . 0 0 0 0  ? 3 0 0 . 0 0  0 . 8 3  3 . 0 1  |  0 . 1 3  0 . 8 2  - 0 . 2 3  0 . 1 2  - 0 . 1 1

| {1 Dépenaes de eanté et éducaÈion

I  a r e  -  o . o o o o  s o . o o  0 . 9 4  2 . 5 3  |  - 0 . { 3  - 0 . ! 8  - o . 2 2  0 . 0 3  - 0 ' 0 9  |
j  l r a  -  5 1 . s o o o  1 2 o . o o  0 . 1 4  3 . s l  |  - 0 . 1 6  - 0 . 2 3  0 . 0 0  0 . 0 s  0 ' 1 0  |
i  l r c  -  1 2 1 . o o o o  2 8 0 . 0 0  0 . 8 3  3 . 0 1  |  0 . 0 2  0 . 1 5  0 . 1 7  - 0 . o r t  0 . 0 5  |
1  l r o  -  2 9 o , O 0 O O  9 1 O O . O O  0 . 8 2  3 . 0 ?  |  0 . 6 2  0 . 6 1  O . 0 9  - O . O {  - 0 . 0 3  |
+---------- ----------+ COIÛTRIBUTION CIIMULEE =

| 42 . Dépenees agricoles
i  l z e  -  o .  o 0 0 o  1 s 0 .  o 0  o .  9 3  2 .  6 0  I  - o  .  s s  - 0 .  { 8  - 0  .  L 2  - 0 . 0 7  - 0 . 2 {  |
i  l z e  -  r s z . o o o o  3 s o . o o  0 . 8 1  3 . o e  |  - 0 . 3 8  - 0 . 1 4  o . 0 3  0 . 2 0  0 . 0 6  |
I  a 2 c  -  3 s 3 . 6 5 ? 0  ? 0 o . o o  o . ? 8  3 . 2 8  |  0 . 1 5  - 0 . 0 3  0 . 3 8  0 . 1 ?  0 . 3 0  |
1  a z o  -  ? o 5 . o o o o  1 ô 5 3 1 . 0 0  0 . 8 1  3 . 0 9  |  0 . 8 ?  0 . ? 1  - 0 . 2 6  - 0 ' 2 9  - 0 . 0 7  |
+---------- ----------+ CO$TTRIBIII ION CUI'IULEE =

43 Ncrmbre de boeufs de traiÈ6
r t 3 À  -  o . o o o o  2 . 0 0  1 . 1 5  1 . 9 0  |  0 . 0 9  - 0 . 1 1  0 . 3 9  0 . 5 4  0 ' 0 6
{ 3 c  -  3 . O O O O  4 . 0 0  0 . 5 7  4 . 8 {  I  0 . 5 6  - 0 . 2 0  0 . 0 6  0 . 2 3  0 . 2 0
{ 3 D  -  5 . O O O O  3 0 . 0 0  0 . 4 s  6 . 3 ?  |  0 . 8 8  - 0 . L 2  - 0 . 5 7  - 0 . 0 3  0 . 3 5
é 3 -  -  r e l r o n a e  m a n q u a n t e  1 . 1 6  1 . 8 8  I  - 0 . 7 1  0 . 2 5  - 0 ' 1 5  - 0 . 6 {  - 0 . 3 0

i--; ;- :- ; ; ; ; ; ; ;- ;"-; ; i l ; ------------------+ 

coNrRrBUrroN CI'MULEE

|  ô { À  -  o . o 0 o o  o . o o  3 . 1 5  0 . 0 6  |  - 0 . 0 9  - 0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 3  0 . 0 4
i  l l o  -  ê o . o o o o  6 0 0 0 . o o  0 . 1 8  1 ? . 5 8  |  L . 6 2  0 . 6 0  - 0 . 3 8  - 0 . 6 1  - 0 . 7 9
+---------- ----------+ COMPRIBIITION CITMULEE
| {5 Montant investissenrent équipement

t . 1  0 . 1  0 . 0
0 . 1  0 . 0  0 . l t
0 . 0  1 . 1  0 . 3
3 . é  0 . 5  0 . 8
5 . 2  1 . 8  1 . 4

0 . 1  0 . 1  1 . 8
1 . 1  0 . 2  0 . 0
2 . 7  0 . 1  2 .  1
3 . 5  0 . 6  0 . 3
6 . 8  1 . 0  4 . 2

0  . 2  0 . 0  0 . 0
2 . 8  0 . 5  0 . 3
3 . 0  0 . 5  0 . 3

0 . 4  0 . 0  0 . 2

1 . 6  + - - - - - -  - - - - - - - - - i

I
o . o  I  o . o o  o . o 1  o . o 8  0 . 1 6  o . o o  I
0 . 3  |  0 . 0 ?  0 . 0 1  0 . 0 0  o . 0 1  o . 0 1  |
0 . 7  I  o . t 2  o . 0 o  0 . 0 7  o . 0 o  o . 0 2  |
1 . 2  |  0 . 2 ?  0 . 0 3  o . 0 1  0 . 2 2  0 . 0 s  I
2 . 3  + - - - - - -  - - - - - - - - - +

0 . 1  |  0 . l s  o . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 2  0 . 0 4  I
1 . 3  |  0 . 1 5  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 2  0 . 0 4  |
1 . 4  + - - - - - -  - - - - - - - - - +

o . o  o . 6  I  o . 0 3  o . o o  o . 0 1  o . o o  o . 0 2  I|  { s À  -  o . o o o o  1 5 . 0 0 0 . 5 1  5 .  ê 9  |  - 0  . 3 8  - 0 . 0 3  - 0  . 1 7  - 0 . 0 7  - 0  . 3 1
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|  { s B  -  1 s . s o o o  3 s . 0 0  0 . s 0  s . ? 1  |  - 0 . 2 ?  0 . 2 4  0 . 0 6  0 . 1 8  - 0 . 2 6  I
|  4 s c  -  3 6 . O O O O  2 0 9 . 0 0  o . s O  5 . 6 7  |  0 . 2 6  0 . 2 {  O . 1 0  - 0 . 1 0  0 . 2 6  |
|  4 5 D  -  2 : ' O . 5 O O O  2 6 6 3 0 . 0 0  0 . 5 0  S . 0 l  |  0 . 8 6  0 . 1 9  0 . 2 7  0 . 0 7  0 . 1 7  |
I  l s -  -  r e p o n a ê  n a n q u r n t e  L . 3 2  L . 5 2  |  - 0 . 1 8  - o ' 2 {  - 0 . 1 0  - 0 . 0 3  0 . 0 6  |
+---------- ----------+ COÙTBIBIITION CTMULEE =

COORDONNEES ET VÀLEI'RS-TEST DES !.{ODÀLIIES
À x E S  1 À  5

0 . 2  0 . 2  0 . 0  0 . 2  0 . 1  |
o . z  0 . 2  0 . 1  0 . 1  o . l  I
2 . 2  0 . 2  0 . {  0 . 0  0 . 2  |
0 . 2  0 . 6  0 . 1  0 . 0  o . x  I
3 . 3  t . 2  0 . 7  0 . 3  1 ' 6  +

0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 1
0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 1
0 . 1 3  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0
0 . 0 2  0 . 0 {  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0

1 zone d'rnquetc
- Nord
- Nord OuesE
- Ccntre Oue6c
- Haut plateau
- Est
- Lac alâoÈra

SysÈàæ de producÈion rizicole

ZL
z2
z3
ZA
z5
z 6

1 2 0  1 2 0 . 0 0
2 0 1  2 0 1 . 0 0
2 8 8  2 8 8 . 0 0
2 7 5  2 7 5 . 0 0
1 7 9  1 7 9 . 0 0
1 4 5  1 { s . 0 0

- ê , . 2  - 8 .  {
2 . ?  - 1 1 , 0
7  . 7  - 8 . 8

- 5 .  s  2 L . 2
- 1 5 .  {  - d . 8

1 5 . 9  9 . 8

- 7  . 4  0 . 0  - ?  . l
- L r . 2  1 7 . 5  1 . 3
2 1 . 0  - 9 . ?  1 2 . 9
1 0 . 3  1 3  , 6  - s .  Û
- 3  . 5  - 1 3  . 3  - 1 . 6

- L ?  . 3  - L t . 1  0  . 4

- 0 . 3 ?  - 0 .  ? 3  - 0 . 6 4  0 . 0 0  - 0 .  6 {
0 .  1 8  - 0 . 7 1  - O . 7 2  1 .  1 3  0 .  0 8
o .  { o  - 0 . 4 5  1 . 0 8  - 0 .  d 5  0 .  6 6

- o . 3 r  t . t 2  0 . 5 5  0 . 7 2  - 0 . 2 9
- 1 .  0 7  - 0  .  3 3  - 0  . 2  ê  - 0 . 9 2  - 0  .  3 2

7 . 2 r  0 . ? 6  - 1 . 3 4  - 0 . 9 1  0 . 0 3

9  . 0 7
5 . 0 1
3  . 1 9
J .  J Y

5 . 1 5
7 . 3 3

z
c 1

s2
s3
s4
s5
s5
s?
s 8
s9
s10
s11
s12
s13
s1ô
s15
s15
s17
s18

N I 1
NI2
NI3
NI{
NI5

f À

ovll
ovr2

L2
BOVl
BOVz - non

BOV{t

- SYSTEFIE=I
- SYSTBIE=2
- SYSTEIE=3
- SYSTEIESé
- SYSTEIIE=5
- SYSTETE=5
- SYSTEI,!E=?
- SYSTEIiIE=8
- SYSTB{E=9
- SYST&!E=1O
- SYSTDTE=11
- SYSTEME=I2
- SYSTE![B=13
- SYSTS,!E=1I!
- SYSTEI{E=IS
- SYSTEME=16
- SYSTEIE=I?
- SYSTEIIE=18

3 1  3 1 . 0 0
4 2  4 2  . 0 0
4 7  a 7 . 0 0

1 3 9  1 3 9 . 0 0
2 3  2 3 . 0 0
3 9  3 9 . 0 0
7 t  7 { . 0 0
7 0  7 0 . 0 0
2 8  2 8 . 0 0

1 1 6  1 1 6 . 0 0
1 6 3  1 6 3  . 0 0

9 s  9 5 . 0 0
L 7  1 ? . 0 0
1 3  1 3 . 0 0
4 1  4 ?  . 0 0

1 1 9  1 1 9 . 0 0
8 9  8 9 . 0 0
5 6  5 6 . 0 0

- L . 2  - { .  9  - !  . 7  - 3  .  1
- 5 . 5  - 7 . 8  { . 5  - 0 . 1
- 6 . 9  - 0 . 1  - r . 2  - 8 . 7
- 7 . 2  - 1 2 . M . 4  { . 1
- 0 . 4  - 3  . 5  3  . 8  3 . 1
- 9 . 8  1 . 0  2 . 6  - 7 . 0
- 3 . 1  7  . 2  - L 7  8 . 7
- { . 0  1 1 . 1  - 5 . 4  - 0 . 2
- 3  . 2  4 . 1 1  - 1 . 9  9 . 3
- 5 . d  1 3 . 3  - 6 . 0  6 . 9
1 7  . 2  6 .  1  8 . 1  0 . 2

9 . 3  8 .  5  9 .  8  - 8 . 8

4 . 3  - 0 . 3  1 .  0  0 . 2
0 . 5  - t . 1  - 3 . 2  1 . 5

- 0 . 3  - s . 4  - 8 . 2  {  '  1
- 5 . 1  - 0 . 1  - 9 .  {  - 8 . 5

8 . 0  - 1 2 . 8  - 1 0 . 1  1 . 1
5 . 2  - 1 0 . 8  - s . 5  - 0 . 7

- 0 .  9 0  - 0 . 2 1
- 0 . 3 0  - 0 . 8 3
- 0 . 0 8  - 0 . 9 8

0 .  0 5  - 0  . 5 ?
- 0 . 1 7  - 0 . 0 8

0 . 8 4  - 1 . 5 4
- 0 . 0 3  - 0  . 3 5

0 . 2 8  - 0 .  { 7
0 . 1 7  - 0 .  6 0
0 . 1 2  - 0 .  i l 8

- 0  .  5 8  t . 2 5
0 . 1 6  0 . 9 2

- 0 . 8 1  1 . 0 {
- 1 .  5 9  0 . 1 3
- 1 . 3 8  - 0  . 0 {
- 0 . 8 8  - 0 . 5 0

1 .  1 1  0 . 8 1
1 .  ô 5  0 . 6 8

- 0 . 8 6  - 0 . 6 5
- 1 . 1 8  0 .  6 8
- 0 . 0 2  - 0 . 1 7
- 0 . 9 ?  1 . 3 9
- 0  . 7 2  0 . 7 9

0 . 1 6  0 .  l 0
0 .  8 2  - 0 .  1 9
L . 2 9  - 0 .  5 3
0 . 8 3  - 0 . 3 6
1 . 1 8  - 0 . 5 3
0 . 4 4  0 . 6 3
0 . 8 3  0 . 9 1

- 0 . 0 ?  0 . 2 5
- 0 . 4 8  - 0 . 8 9
- o . 1 1  - 1 .  1 8
- 0 . 0 1  - 0 . 8 2
- 1 . 3 0  - 1 . 0 3
- 1  .  { 1  - 0  . 1 2

- 5 . 1
- 2  . 0
- 0 . 5

0 . 6
- 0 . 8

5 . J
- 0 . 3

2 . 1
2 . 5
8 . 1

- 8 . 0
1 . 6

- 3 . 5
- 5 . 8
- 9  . 7

- t 0 . 2
1 0 . 9
1 1 . 1

- 0 . 5 6
- 0 . 0 1
- t . 2 5
0 . 3 3
0 .  5 3

- 1 .  1 0
0 . 9 8

- 0 ,  0 2
L . 1 t
0 . 5 1
0 .  0 2

- 0 .  8 7
0 . 0 {
0 .  { 0
0 .  5 8

- 0 .  ? 5
0 . 1 1

- 0 .  r 0

3 7  . 9 7
2 7 . 7 6
24,  .7  0

7  . 6 9
5 1 .  5 2
2 9 . 9 1
1 5 . 3 2
1 6 . 2 6
4 2 . L 4
I  . 4 L
6 .  A 1

IL .72
? 0 . 0 6
9 1 . 9 2
2 4  . 1 0

9 . 1 s
12.57
2 0 . 5 1

1 1 0  . 0 0 - 2 . 4 - 8 . 1 - 4 .  3 2 . 8 1 . 3
6 8 7 . 0 0 - 2 . L - 3 .  { - 1 .  9 5 . 5 J , J

2 8 8 . 0 0 0 . ? f . r 1 . { - c . 8 - 2 . 0

1 1 3 . 0 0 { . 5 5 , 2 1 . 8 - 5 . 3 - 3  . 7
1 0 . 0 0 1 . 4 s . z 2 . 5 0 . 3 - 1 .  0

- 0 . 2 2
- 0 . 0 5

0 .  0 3
0  . 4 1
0 . 1 û

- 0 . 7 4
- 0 . 0 9

0 . 2 6
0  . 4 ?
1 . 0 1

- 0 .  { 0
- 0 . 0 5

0 . 0 7
0 . { 3
0 . 7 9

0 . 2 5
0 .  1 {

- 0 . 2 5
- 0  . 4 7

0 . 1 0

0  . 1 2
0 . 0 8

- 0 . 1 0
- 0 . 3 3
- 0 . 3 0

9 . 9 8
0 . ? 6
3  , 1 9
9  . 6 9

1 1 9 . 8 0

0 . 2 3
1 2 . 2 1
72.13
2 4 . 7 0

ÀÀ1
ÀÀ2
ÂÀ3
ÀÀd

- { . 0 1 . 6 0  . 0 3 - 0 . 1 1 0  . 0 1 - 0 . 0 5 0  . 0 2

1 . 8 - 2  . 4 - 0 . 0 3 0  . 6 é 0 . 3 6 0 . 1 8 - 0  . 2 4

2 . 5 0 . 2 - 0 . 2 1 n  1 1 - 0 ,  { 8 0 . 2 9 0 . 0 2

1 . 8 - 0 . 1 - 0 . 1 3 0 . 3 4 - 0 . 0 5 u . t o - 0 . 0 2

- 9 . 8 LL.2 2 . 9 - L r .  J - 0 . 2 5 0 . 2 9 0 . 0 8 0 . 0 9 - 0 . 3 0

9 . 8 - 2 . 9 - 3 . 3 1 1 .  3 0 . 3 1 - 0 . 3 5 - 0 . 0 9 - 0 .  1 0 0 . 3 5

2 7 8 . 0 0 ô . 2 o . z 1 . 7 0 . 8 - 2 . 0 0 . 3 3 0 . 1 2 0 .  é 0 0 . 0 4 - 0  . 1 0

9 3 0 . 0 0 - è  .  z - 6 . 2 - 0 . 8 2 . 0 - 0 . 1 0 - 0 . 1 0 - 0 .  1 2 - 0 . 0 1 0 . 0 3

3 7 . 0 0 t . 2 v , 1 - J - . l 0  . 6 8 0 . 0 4 0 . 0 { - 0 . 2 r - 0 . 1 9 3 1 . 5 5

1 1 7 1 . 0 0 - ô , . 2 - 0 . 2 - 0 . 2 1 . 5 - 0 . 0 2 0 . 0 0 0 .  0 0 0  . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 3

1 5 . 3 7 , 4 0 . 3 5 - 0 . 1 , i l 0 . 0 9 0 . 3 3 0 . 1 5 0 . 5 0
8 0 8 . 0 0

- 1 6 . 3 - ?  . 4 - 0 . 7 1 0 . 2 8 - 0 . 1 ? - 0 .  6 7 - 0 . 3 0 2 . 0 3
3 9 9 . 0 0

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  . 0 0 0 . 0 0
0 . 0 0

- 0 . 9 0 . 0 1 . 1 6 1 .  1 1 - 1 . 9 8 - 0 . 8 7 - 0 . 0 1 1 2 0 7  . 0 0
1 . 0 0

porc:'ûA

0 . 8 2
L . 2 2

3 . 3 s
0  . 3 0218

9 3 0

BO
3 9

I
9
0
I

BOV3 nc
nc

1{
METl
I,IET2

5 . 4 - 1 1 .  ? 1 5 . 8 - 8 .  ? - t .  r t
- 5 .  { l t . 1 - 1 5  . 8 8 . 7 { . 4

0 . 2 s
- 0  . 1 0

- 0 . 5 s
0 . 2 L

0 . 7 4
- 0 . 2 8

- 0 .  ô 1
0 . 1 6

- 0  . 2 1
0 . 0 8

2 . 6 3
0 . 3 8

ouJ.
non

Àvêz-vouE reçu rcdevancc6 métsayage?
2 . 4 0 . 5 - 0 . 1 z , o - 0 . 3 0 . i ! 5 0 .  1 0 - 0 . 1 3 0 . 4 9 - 0 . 0 5

- 2 . 4 - 0 . 5 0 . 7 - 2  . 6 0 . 3 - 0 . 0 1 0 . 0 0 0 .  0 0 - 0 . 0 1 0  . 0 0

1 . 6 0 . 1 - 0 . 1 - 6 . 6 1 . 8 1 . 3 1 0 . 0 2 - 0 . 0 2 - 1 .  1 ô o . 3 2

- 1  . 6 - 0 . 1 0 . 1 6 . 6 - 1 .  I - 0 . 0 { 0 . 0 0 0 .  0 0 0 . 0 3 - 0 . 0 1

1 1 . 9 - 7  . L 2 . 9 - t . 2 - 1 ?  . 3 0 .  { 3 - 0 . 2 6 0 .  1 0 - 0 . 1 5 - 0 .  6 3

- 1 1 . 9 ? . 1 - 2 , 9 t . 2 1 7 . 3 - 0 , 2 7 0 . 1 5 - 0 . 0 7 0 .  1 0 0 . 1 0

- 1 .  6 6 . 5 - 8 . 1 5 . 6 2 . 0 - 0 . 0 3 0 . 1 2 - 0 . 1 5 0 . 1 0 0 . 0 ô

1 . 6 - 6 . 5 8 . { l - s . 5 - 2 . 0 0  . 0 7 - 0 . 3 0 0 . 3 9 - 0 . 2 5 - 0 . 0 9

1 2 .  3 - 1 3  . 9 - 0 . 5 5 . 3 - l a . 9 0  . 1 7 - 0 . 1 9 - 0 . 0 1 0 . 0 ? - 0 . 2 1

- 1 2 . 3 1 3  . 9 0 . 5 - 5 . 3 1 { . 9 - 0 . 7  3 0 . 8 3 0 . 0 3 - 0 . 3 2 0 . 8 9

- 1 1 . 7 - 6 . 2 ? . 5  - 1 5 . 8 0 . 3 3 - 0 . 2 8 - 0 . 1 5 0 . 1 8 - 0 . 3 8

1 1 . 7 6 . 2 - 7 . 5  1 5 . 8 - 0 . 4 7 0 . { 0 0 . 2 1 - 0 . 2 6 0 . 5 {

2 8  2 8 . 0 0
1 1 8 0  1 1 8 0 . 0 0

t 2 . L 4
0 .  0 2

3 5 . 6 1
0 . 0 3

1 . 5 8
0 . 6 3

0 .  r to
2 . 5 L

0 . 2 3
4 .  3 0

0 .  ? 1
t . 1 2

1 .  5 88 . 9 - 7  . 9 - 9 . 5 7 . 9  - 1 6 . 5 0  . 3 2 - 0 . 2 9 - 0 . 3 é 0 . 2 9
1 1 - 0 .  { 3 . 6 3 . {  2 . 0 0 .  0 8 - 0 . 0 3 0 . 2 6 0 . 2 5

- 0 .  6 0  I
0 . 1 4  | 6 . 2 3
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+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - + - - - - - - - - - -  - - - - + - - - - - - - - - - +

| 29 . Exiatence aasociat ions au vi l lage I
I  m r  -  o u i  6 4 2  6 4 2 . 0 0  |  1 { . 4  - 7 . 9  s . 5  - 7 . 2  - 1 3 . 9  |  0 . 3 9  - 0 . 2 1  0 . 1 5  - 0 . 1 9  - 0 . 3 ?  |  O . 8 S  I
I  E À 2  -  n o n  s 6 2  s 6 2 . 0 0  |  - 1 { . s  8 . 1  - s . 3  ? . 0  1 3 . 7  |  - 0 . { 5  0 . 2 s  - 0 . 1 6  0 . 2 2  0 . ô 2  |  1 . 1 s  I
|  2 9 _  -  r e p o n a €  m â n q u a n r e  {  d . 0 0  |  1 . 1  - 1 . 1  - 1 . 8  1 . 6  1 . 3  |  0 . 5 3  - 0 . 5 3  - 0 . 9 2  0 . 8 0  0 . 5 5  |  3 0 1 . 0 0  I
+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - + - - - - - - - - - -  - - - - { - - - - - - - - - - +

| 33 Rendenent rizicole
|  3 3 À  -  0 . 0 0 0 0  1 2 1 3 . 3 3  3 0 2  3 0 2 . 0 0
I  3 3 8  -  1 2 1 6 . 6 ? 0 0  2 1 5 0 . 0 0  3 0 2  3 0 2 . 0 0
|  3 3 C  -  2 1 6 0 . 0 0 0 0  3 5 0 2 . 2 2  3 0 2  3 0 2 . 0 0
|  3 3 D  -  3 5 2 3  . 5 3 0 0  1 s 3 1 9 . 1 0  3 O 2  3 0 2 .  O O

I 34 Production Èotale de la parcelle
|  3 { À  -  0 . 0 0 0 0  6 9 0 . 0 0  3 0 2  3 0 a . 0 0  |  - 1 9 . d  - 1 . 6  - 7 . r ,  - 4 . 6  - 3 . 1  |  - 0 . 9 6  - 0 . 0 9  - 0 . 3 ?  - 0 . 2 3  - 0 . l s  I
I  r l e  -  6 9 3 . 6 0 0 0  1 2 5 0 . 0 0  3 0 3  3 0 3 . 0 0  |  - 7 . 6  - 4 . 2  1 . 0  0 . 8  1 . 6  |  - 0 . 3 9  - 0 . 2 1  0 . 0 s  0 . 0 4  0 . 0 8  I
|  3 { C  -  1 2 6 0 . 0 0 0 0  2 s 6 0 . 0 0  3 o 2  3 0 2 . 0 0  I  3 . 6  - 2 . 8  8 . 8  9 . 4  3 . é  |  0 . 1 8  - 0 . 1 4  0 . { a  0 . 4 ?  0 . 1 7  |
|  3 4 D  -  2 5 6 2 . 0 0 0 0  7 2 0 0 0 . 0 0  3 0 1  3 0 1 . 0 0  |  2 3 . 4  8 . 6  - 2 . 5  - 5 . 5  - 1 . 8  |  1 . 1 7  0 . { 3  - 0 . 1 2  - 0 . 2 8  - 0 . 0 9  |

I slt3 - non
I SÀT4 - SÀlfSF=4

|  3 5 À  -  2 . 0 0 0 0  3 s . 0 0  3 1 9  3 1 9 . 0 0
I  3 5 8  -  3 5 . 2 o o o  ? o . o o  3 3 d  3 3 4 . 0 0
|  3 s c  -  ? 1 . 0 0 0 0  1 2 0 . 0 0  2 1 2  2 7 2 , 0 0
|  3 s D  -  1 2 2 .  o o o o  r 4 s z .  o o  2 9 3  2 9 3  .  o o

! 9 1  1 e 7 . 0 0  |  3  .  2  - 2 . 1  5 . 2  - 1 . 0  3 . {  |
3 ? 6  3 7 6 . 0 0  |  - t 2 . 8  1 0 . 8  3 . 1  - 1 0 . 1  1 3 . 2  |

- 1 1 . 0
4 . J

4 . 2
{ . 5

- 3 .  I  - 1 5 .  3  0 . 9  7 . 3  |
- s . 1  - { . 0  0 . 2  s . 3  |

? . 0  5 . 6  7 . 2  - 0 . 5  I
1 . 9  L ^ . 7  - 2 . 2  - L z . L  I

- 0 . s 5  - 0 . 1 9  - 0 . 8 1  0 . 0 {  0 . 3 6
0 . 1 1  - 0 . 2 5  - 0 . 2 0  0 . 0 1  0 . 2 7
0 . 2 1  0 . 3 5  0 . 2 8  0 . 0 5  - 0 . 0 2
0  . 2 3  0 . 0 9  0 . 7 3  - 0 . 1 1  - 0 . 6 0

- 0 . 1 1  - 0 . 0 8  0 . 2 r  - 0 . 3 2  - 0 . s 4  |
- 0 . 1 d  - 0 . 2 t  0 . 3 3  0 . 2 s  - 0 . 0 5  |

0 . 0 8  - 0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 {  0 . 4 0  |
o . 9 s  0 . 3 s  - 0 . 6 9  - 0 . 0 2  0 . 2 9  I

0 . 2 2  |
0 . s 7  |

s . 1 3  |
3 . a L  I

3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0
3 . 0 0

3 . 0 0
2 . 9 9
3  . 0 0
3  . 0 1

2 . 1 9
2 . 6 2
3 . {trl
3 . 2 7

| 36 . Àge en annéea révolues
|  3 6 À  -  1 8 . 0 0 0 0  3 ? . 0 0  3 2 5
|  3 6 8  -  3 8 . O O O O  { 5 . 0 0  2 s 7
|  3 6 C  -  { 6 . 0 0 0 0  s 7 . 0 0  2 9 2
|  3 6 D  -  5 8 .  o 0 0 o  9 0 . 0 0  2 9 1

3 2 5 . 0 0
291 .00
2 9 2 . 0 0
2 9 4 . 0 0

6 7 3  . 0 0
0  . 0 0

2 3 8 . 0 0
2 9 7 . 0 0

- 0 . 0 8  |
o . 0 4  |

- o  . 0 3  |
o . o e  I

- 1 5 - 9  - 1 . 7  5 . 0  - 6 . 6  - 1 1 . 3
- 3 . 0  - { . 4  7 . 2  6 . 3  - 1 . 1

1 . 6  - 0 . 3  0 . d  0 . 7  7 . 4
1 8 . 2  6 . 8  - 1 3 . 3  - 0 . 5  5 . 6

- 3 . 1  - 2 . 9  3 . 8  - 8 . 6  - 1 . 8  I
2 . L  1 . 2  0 . 2  - 1 . 1  0 . 8  |
0 . d  0 . 5  - L . 2  4 . 7  - 0 . ?  |
0 . 1  1 . 4  - 2 . 9  5 . {  L . 7  |

8 . 9  - 1 0 . 8  - 5 . {  - 2 . ?  ? . 8
0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0

- d  .  a  - 4 , 2  1 .  3  - 2 . 8  - 1 .  5
- 6  . 2  1 6 . 3  5 .  1  5  . 1  - ?  . 6

- 0 . 1 5  - 0 .  1 4  0 .  1 8  - 0 . 4 1
0 . 1 1  0 .  0 6  0 . 0 1  - 0 . 0 6
0 . 0 2  0  .  0 2  - 0 . 0 6  0 . 2 1
0 . 0 3  0  .  0 ?  - 0 .  1 s  0 . 2 7

2 . 7 2
3  . 0 7
3  . 1 {
3 . 1 1

1 . 2 9
1 é .  6 9

2 . 9 9
3 . 0 1

0 . 7 9
0 . 0 0
i ! . 0 8
3  . 0 ?

| 37 . Revenu iesu de la vente de riz
I  3 7 À  -  0 . 0 0 0 0  0 . 0 0  5 2 7  5 2 7 . 0 0
I  r z e  -  1 6 .  g o o o  t 6 z . o o  7 1  7 7  . o o
|  3 7 c  -  1 6 2 . 7 s o o  1 2 o o .  o o  3 0 3  3 o 3 .  o o
i  r z p  -  1 2 0 1 . 5 o o o  4 ? 3 5 0 . o o  3 0 1  3 o 1 . o o

|  - 1 9 . s  3 . e  - 6 . 2  s . 8  - s . 4  |
|  - 4 . e  - A . 4  0 . 1  - 1 . 0  - 0 . 5  |
|  0 . e  - e . 3  e . 2  1 . 9  6 . 0  |
|  2 4 . 2  7  . 3  - 2 . L  - 8 . 0  0 .  s  I

- 0 . 6 {  0 . 1 3  - 0 . 2 0  0 . 1 9  - 0 . 1 8
- 0 . 5 {  - 0 . 1 8  0 . 0 1  - o . L 2  - 0 . 0 7

0 . 0 5  - 0 .  1 6  0 .  { 6  0 . 0 9  0  . 3 0
L . 2 L  0  .  3 6  - 0 .  1 1  - 0  .  4 0  0  . 0 3

0 . 2 3  - 0 . 2 8  - 0 . 1 4  - 0 . 0 7  0 . 2 0
0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0

- 0 . 2 6  - 0 . 2 â ,  0 . 0 7  - 0 . 1 5  - 0 . 0 9
- 0 . 3 1  0 . 8 2  0 . 2 6  0 . 2 9  - 0 . 3 8

38 Revenu iesu dee ealaires
3 8 A  -  0 . 0 0 0 0  0 . 0 0  6 ? 3
3 8 8 -  0
3 8 c  -  1 5 . 0 0 0 0  7 5 0 . 0 0  2 3 8
3 8 D  -  7 5 8 . 0 0 0 0  2 4 0 0 0 . 0 0  2 9 1

| 39 . Revenu extra-agriêôle
I  g g a - 0 . 0 0 0 0  { 0 0 . 0 0  3 0 9  3 0 9 . 0 0  |  7 . 7 - L 2 . 5  - 3 . 5  - 7 . t  B . 3 l  0 . 3 9  - 0 . 6 1  - 0 . 1 ?  - 0 . 3 6  0 . { 1 1  z . 9 r
i  s s e  -  d 1 o . o o o 0  1 2 0 0 . o o  2 g g  2 9 9 . 0 0  |  - 5 . 2  - 7 - r  - 0 . {  - r . 3  0 . d  |  - 0 . 2 6  - 0 . 3 6  - 0 . 0 2  - o . o ?  0 . 0 2  |  3 . 0 {
i  s g c  -  1 2 1 8 . 0 0 0 0  2 6 1 0 . o o  z s s  z 9 B . o 0  |  - r . s  2 . 7  - 1 . 3  3 . 2  - 3 . G  |  - o . z A  0 . 1 3  - 0 . 0 5  o . r 5  - 0 . 1 8  |  3 . 0 5
I  r g p  -  2 6 1 6 . 0 0 0 0  2 2 0 0 0 . 0 0  3 0 2  3 0 2 . 0 0  |  2 . 2  1 ? . 0  s . 2  s . 6  - s . z  |  0 . 1 1  0 . 8 5  0 . 2 6  0 . 2 8  - 0 . 2 6  |  3 . 0 0

1 - - - - - r - + - -  - - + - - - - - - - -  - + - - - - - - - - - -  - - - - + - - - - - - - - -

40 Dépensea ali-ment.aires
{ 0 À  -  0 . 0 0 0 0  3 6 0 . 0 0  3 0 3
d , o B  -  3 6 { . 0 0 0 0  1 2 0 . 5 0  3 0 1
{ 0 c .  -  7 2 3 . 0 0 0 0  1 2 9 0 . 0 0  3 0 3
{ 0 D  -  1 3 0 0 . 0 0 0 0  ? 3 0 0 . 0 0  3 0 1

0 . 0 0  - 0 . 5 3  0 . 0 2  - 0 . 0 1  0 . 2 1  |  2 . 9 9
- 0 . 0 1  - 0 . 2 2  0 . 1 4  - 0 . 0 É  - 0 . 0 2  i  3 . 0 1
- 0 . L 2  0 . 0 4  0 . 0 6  - 0 . 0 6  - 0 . 0 9  |  2 . 9 9
0 . 1 3  0 . 8 2  - 0 . 2 3  0 . I 2  - 0 . 1 1  |  3  . 0 1

I 41 Dépensee de eanté et éducÈtion
I  a 1 À  -  0 . 0 0 0 0  5 0 . 0 0  3 4 2  3 4 2 . 0 0  I
|  4 1 8  -  5 1 . 5 o o o  1 2 o . o o  2 6 8  2 6 8 . 0 0  |
|  { 1 c  -  1 2 1 . 0 0 0 0  2 8 0 . 0 0  3 0 1  3 0 1 . 0 0  |
I  { 1 D  -  2 9 0 . 0 0 0 0  9 1 0 0 . 0 0  2 9 7  2 9 7  . 0 0  |

- 9 . 3  - 1 0 . 5  - r t . 8  0 . ?  - 2 . 0  |  - 0 . { 3  - 0 . 4 8  - 0 . 2 2  0 . 0 3  - 0 . 0 9
- 3 . 0  - 4 . 3  - 0 . 1  0 . 9  1 . 8  |  - 0 . 1 6  - 0 . 2 3  0 . 0 0  0 . 0 5  0 . 1 0
0 . {  2 . 9  3 . 6  - 0 . 7  0 . 9  |  0 . 0 2  0 . 1 s  0 . 1 ?  - 0 . 0 {  0 . 0 s

L 2 . 2  ] - 2 . 2  1 . 8  - 0 . 9  - 0 . 5  |  0 . 6 2  0 . 6 1  0 . 0 9  - 0 . 0 4  - 0 . 0 3

3 0 3  . 0 0
3 0 1 . 0 0
3 0 3  . 0 0
3 0 1 . 0 0

3 3 6 . 0 0
2 9 5 . 0 0
282.00
2 9 5 . 0 0

0 . I  - L 2 . 7  0 . , Ê  - 0 . 2  4 . 3
- 0  . 2  - { .  { t  2 . 9  - 0 .  9  - 0 . 3
- 2 . 4  0 . 8  1 . 3  - L . 2  - 1 . 8
2 . 5  1 6 . 3  - 4 . 5  2 . 3  - 2 . 2

- 1 2 . 0  - 1 0 . 3  - 2 . 6  - 1 . {  - 5 . 2  |
- 7 . 4  - 2 . 8  0 . 7  3 . 9  1 . 1  |

2 . 8  - 0 . s  7 . 2  3 . 3  s . 8  |
L 7  . L  1 { . 0  - 5 . 1  - 5 . 6  - 1 . {  |

2 . 5 3
3  . 5 1
3  . 0 1
3  . 0 ?

2  . 6 0
3  . 0 9
3 . 2 8
3 . 0 9

1 . 9 0
0 . 0 0
4 .  8 {
6 .  3 ?
1 .  8 8

0 . 0 5
0 . 0 0
0 . 0 0

1 ? . 5 8

I 12 Dépenses agrieolee
|  . 2 À  -  0 . 0 0 0 0  1 s 0 . 0 0
|  { 2 B  -  1 s 2 .  o o o o  3 s o .  o o
|  { 2 C  -  3 s 3  .  6 6 7 0  ? o o .  o 0
I  t z o  -  7 0 6 . o o o o  1 t 5 3 1 . 0 0

I {3 Nornbre de boeufs de Craits
I  1 3 À  -  o . o o o o  2 . o o  4 r 7
I  { 3 8  -  0
i  c g c  -  3 .  o o o o  é .  o o  2 0 7
I  { 3 D  -  5 . o o o o  3 o . o o  1 6 t
I {3- - reponae nrnquante 420

I d{ uontânt de crédit
I  d 4 À  -  0 ,  0 0 0 0  0 . 0 0
I  û 4 8 -
|  4 ê c -
I  c l o  -  { o .  o o o o  s o o o .  o o

{ 1 ? . 0 0  |  2 . 3  - 2 . 7  9 . 9  t 3 . ?  1 . 5  |
0 . 0 0  |  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  o , o  I

2 0 7 . 0 0  |  8 . 9  - 3 . 1  1 . 0  3 . 1  3 . 1  |
1 6 { . 0 0  |  L 2 . 2  - : . . ?  - 9 . 3  - 0 . ô  s . 0  |
4 2 0 . 0 0  |  - 1 8 . 1  6 . ê  - 4 . 0  - 1 6 . 4  - 7 . 5  |

- 0 . 5 5  - 0 . { 8  - 0 . L 2  - 0 . 0 7  - 0 . 2 {  |
- 0 . 3 8  - 0 . 1 4  0 . 0 3  0 . 2 0  0 . 0 6  |

0 . 1 s  - 0 . 0 3  0 . 3 8  0 . 1 7  0 . 3 0  |
0 . 8 7  0 . 7 L  - 0 . 2 5  - 0 . 2 9  - 0 . 0 7  |

0 . 0 9  - 0 . 1 1  0 . 3 9  0 . 5 4  0 . 0 6
0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0  . 0 0
0 . 5 6  - 0 . 2 0  0 . 0 6  0  . 2 3  0  . 2 0
0 . 8 8  - 0 . 1 2  - 0 .  6 7  - 0 . 0 3  0  . 3 6

- 0 . 7 1  0 . 2 5  - 0 . 1 6  - 0 . 6 4  - 0 . 3 0

3 3 5
295
282
295

1 1 4 3  1 1 4 3 . 0 0
0  0 . 0 0
0  0 . 0 0

6 5  5 5 . 0 0

- 4 . 9  3 . 1  s . 1  6 . s
0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0
0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0
{ . 9  - 3  . 1  - 5 .  1  - 5 . 5

0 . 0 3  0  . 0 é
0 . 0 0  0 . 0 0

- 1 3 . 5
0 . 0
0 . 0

1 3 . 5
0 . 0 0
L . 6 2

0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
0 . 6 0  - 0 . 3 8  - 0 . 6 1  - 0 . ? 9

r - - - - - - - - - -

|  45 l tontant invcstissê$ent équipemcnt

I  r s À  -  o . o o o o  1 s . o o  1 8 6  1 8 6 . 0 0  |
i  n s e  -  l s .  s o o o  3 s .  o o  1 8 0  1 g o .  o o  I
i  l s c  -  3 6 . o o o o  2 o 9 . o o  1 8 1  1 8 1 . 0 0  |
i  l so  -  2 ro .  sooo  26630 .  oo  t s2  1e2 .  oo  I
|  {5-  -  reponae nÂnquante 479 479.00 i
+ - - - - - - - - - -

I  é6 t {ontant  invesÈisement  achat  r iz ière
i  a o a  -  1 o o .  o o o o  3 o o .  o o  1 0  1 0 .  o o  I
i  c e n  -  { s o .  o o o o  l r o o .  o o  1 0  1 0 .  o o  i
I  d 6 c  -  1 3 s o .  o o o o  3 s o o .  o o  1 0  1 0 .  o o  I
i  l ep  -  rooo  .  oooo  2sooo  .  oo  10  10  .  0o  I
i le- - reponse Ernquante 1158 1168.00 i
+ - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - + -

VÀRTÀBLES

- 5  .  5  - 0 . 4  - 2  . 6  - 1 .  0  - 4 . 7
- 3  .  9  3 . 5  0 . 9  2 . 1  - 3  . 1

3 . 8  3 . 1  1 . 5  - 1 . {  3 , 1
1 2 . 6  2 . 8  3 . 9  1 . 0  2 . 1
- 5 . 0  - 5 . 8  - 2 . 7  - 0 . 9  1 .  6

- 0 . 3 8  - 0 . 0 3  - 0 .  1 7  - 0 . 0 7
- 0  . 2 7  0  . 2 4  0 . 0 6  0 . 1 8

0 . 2 6  0 . 2 L  0 . 1 0  - 0 . 1 0
0 . 8 6  0 . 1 9  0 . 2 1  0 . 0 7

- 0 . 1 8  - O . 2 4  - 0 .  1 0  - 0 . 0 3

- 0 . 3 1
- 0 . 2 6
0 . 2 6
0  . r 7
0 . 0 6

5 . 4 9
5 . 1 t
5 . 6 7
5 .  6 4
1 . 5 2

L . 2  - 1 . 4  3  . 2  - 1 . 0  1 .  9
t . 7  0 . 3  2 . 0  0 . 6  2 . 1
1 . 4  0 . 9  2  . 8  0  . 7  2 . t
4 . 6  1 . 3  - 0 . 5  - 1 . 1  - 0 . 6

- 4 . 5  - 0 . 5  - 3  . 8  0 . 4  - 3 . 0

cÀRACTERTSTTQUES

0 . 3 9  - 0 . { 3  1 . 0 1  - 0 . 3 3
0 . 5 3  0 . 0 9  0 .  6 2  0 . 1 8
0 .  { 3  0 . 2 1  0 .  8 9  0 . 2 3
1 .  d 3  0 . 4 2  - 0 .  1 8  - 0 . 3 {

- 0 . 0 2  0 . 0 0  - 0 . 0 2  0 . 0 0

0  . 5 8
0 .  8 6
0 .  6 5

- 0 . 2 0
- 0 . 0 2

1 1 9 . 8 0
1 1 9 . 8 0
1 1 9 . 8 0
1 1 9 . 8 0

0 . 0 3

CORRELÀTIONS E}TTRE LES VÀRIÀBLES COMTINUES ET LES FACTEI,'RS
A X E S  1 À  5
+ - - - - - - - - - -  - - - + - - - - - - -  - - - - - - - + - - -  - - - - - - - - - - +

I coRRELÀrroNs I

I xur.r (rDEN) LTBELLE couRT I err. P . À B S  M O Y E N } T E  E C . T T P E I  1  2  3  4  5
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3
ô
5
6

15
16
T7
1 8
19
2 0
2 L
2 8
3 0
3 1
3 2 .

(RDt{ ) Rcnôænt rizicole
(PROD) production totale de
(guER) SupÊrflcie rizicolc
(ÀCE ) ÀgÊ gn ênnécs révolu
(RV31 i.n"nu Leau dc la vc
(R-9À) Rcvcnu issu dca Eâla
(R-E:E) Rcncnu êlctrà agricol
(DJL) DéDGugee alinêntaire
(D-SÀ) Dépenaes dc EânÈé cÈ
(D-,ÀG) Dépansea rgricolês
(D-OB) Obligation aociale
(B-TR) NombË'c dc boeufs de
(CRED) llonttnt dG crédit
(EQUI) Uontant, invêatisa@
(DWR) ttontânt lnvêsÈi!@n

2 5 5 9 . t 0  2 0 8 9 . 1 9
2289.0?  3810.27
1 0 1 . 6 6  L 2 6 . 2 0

t 7 . 2 2  1 3 . 7 8
1 { 8 0 . 1 0  { 0 t 9 . 6 1
7 9 0 . 2 4  1 8 9 7 . 0 0

2 2 0 8  . 0 3  3 7 3 7 . 5 6
9 6 0 . 1 1  9 0 { . 3 8
2 1 6 . 7 0  { 6 0 . 6 1
7 0 5 . 5 1  1 3 { 6 . 8 1
L05.27  2a0.2 t

3 . 5 6  3 . 5 6
7 3 . 7 0  4 2 6 . 7 3

5 2 f . 9 1  1 7 t 9 . 2 L
2 7 6 9  . 7 I  { 3 1 2 . 0 1

1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
L208 1208.00
1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
7 8 8  7 8 8 , 0 0

1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0
729 729.00

{ , 0  { 0 . 0 0

0 . 2 3  0 . 0 8
0 . 5 {  0 . 2 1
0 . s 3  0 . 2 0
0 . 0 {  0 . 0 8
0 . 5 3  0 . 2 2

- 0 . 0 3  0 .  { 1
0 . 0 8  0 ,  a l
0 . 1 1  0 . t 7
0 . 3 1  0 .  3 0
0 .  { 8  0 . 3 1
0 . 2 5  0 . 1 ?
0 . 3 5  0 . 0 2
0 . 3 2  0 . 1 8
0 . 2 8  0 .  0 8
0 . s 0  0 . 2 7

- 0 .  3 d
- 0 . 0 5

0 . 1 2
0 . 0 5

- 0 . 0 {
- 0 . 1 8
- 0 . 1 5
- 0 . 0 6
- 0 . 0 1
- 0 . 0 {

0 . 0 0
0 . 1 0

- 0 . 1 6
0 . 0 d

- 0 . 2 9

Graphique 1 :

Facteur 2

s14

r $ 5

Graphigue 2 : Facteur 1 X Fact,eur 3

F a c E e u r l X f a c E e u r z

. s t t ' r z 4 i - H r g o v +

L 2  r s æ  i . i Ë t  \ .  r s i z , z 6

Tn n_so'.1-ET.r o_AL .._..:tt\ rsr'

r ti l'Tê _ro-sji;".i;-R \r*- r4ED
r Eov2 : !' 

'- ii; fr-, .'È;ftar*oo 
r 3sD \lro

r z l  rN1  i  t n
rsz  i

rs3

1.50
Facteur 1
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Graphique 3 :

Facteur 3

Facteur 2 X Facteur 3

I

.ç
1

l , , t l

z4

, 3 æ

{ :'rtitl?,qli:,
t

r 5 1 7 r Z 6

1.50
Facteur I

a
r 35D

s17

r r z 6

Facteur 2

Graphigue 4 : Facteur 3 X Facteur 5
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Facteur 5

1.5u

tæn *. jP;l

F a c t , e u r 3 X F a c t e u r  4Graphique 5 :

Facteur 4

Facteur 3

Facteur 3
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5.4 AFGM REALISEE SUR LES MENAGES RIZICULTEURS DU RESEAU ROR

(lurt-l-er 2001) Seeo 4

ÀNALYSE DE CORRESPONDAI{CE MULTIPIJE

LECTC'RE DE IÀ BASE DE DO}ûTEES

LECN'RE DU FICIIIER AÀSE

VÀRIABLES NODTIIIÀIJES À TIVES

22 VARIÀBL8S 80 I,'ODÀLITES ÀSSOCIEES

NOI'BRE D'IIIDMDUS : 6780

NOI.IBRE DE VÀRIÀBLES : 35

SBLECTION DES Î!ÛDTVIDUS ET DES VÀRIÀBLES TITILBS

5 . Niveau d'inscruction du clrcf 
( 5 I'IODÀLIIES

---  , - - -À-  à 1-  ÈÀe'Àr  (  {  MODALIîES
9 r1ipê de riziculÈure (accès à la Èerre)

( 2 }TODÀLITES
10 . Pratiglc du riz tavy \ - r' 'vE'----

( 2 UODÀLITES
11 Ptatiqu€ du sRI i ; ilil;fii
12 rtraÈique ctu sRÀ

! - r j - - - -  (  2 u O D À L I T E S
13 Pratigue du semie direct t ' ' ' '-".--'-

- - t r i^e4ra (  2  ! , !ODA!, I Î8S
14 UÈtliÊation des senenceE auélioréee

2 UODÀLIÎES
16 Recoure au crédiÈ ( 2 I,IODAI,ITES
l? Àccèg au crédit formcl ( 2 UOI}ÀLITES
21 Pratsique du aEockàge de proâuiÈe I 4 sv*!Àrse

( 5 }IODÀI,IÎES
2tl , Niveau de riegue en é claaaes r

( 5 UODÀLTTES
25 Dcgré de nobilité en é claaees r

( 5 UODÀLITES
26 Surface rizicole éconmique \ J gveAs-'-r

( 5 ITODAT,ITES
27 . production rizicole toÈale 

I ; ffiËiË;
28 . Rendemcnt rizicole rnoYen ( 5 UODÀLITES
2 9 .  R è v e n u d i t p o n i b l e b n t  

(  J ' ' ' v - . - - - -
( 5 TIIODAI,ITES

30 Rcvenu monéÈaire noYen ( 5 UODILrÎES
31 QutnÈlté de Paddy vendu

- / - : - r -  r -  -^ . .^r r -a (  5  I IODÀLITES
32 lchat de riz en périoda de eoudure r r ssnurred

( 5 I{ODÀLITES
33 Drrée de ecochage 

- --------
( 2 I,IODÀLITES

3{ ut.ilisation ensrâl *li:::^- I ; ilil;iË;
35 UÈilisaÈion engraia organiques \ ' ' ' 'vÆ8"-- '

VARIÀBI,ES COIÛTINI'ES IIJI'USTAÀTTVES

12 VARIÀBLES -
( collrrMtE )

2 . Surface rizicole éconcnrique I svtt"'rvs
- ( col[uMtE

3 producEion r iz ico le Eota le I  Lv^rr^nv-
( COrIINT'E

NOM DE IÀ BÀSE : C:  \ugers\bockel \a fcn311.sbâ

{ RendemenE rizicolê rcYEn
COI\ITINttB

6 Rcvenu disPonible brut
COI\TTINT,E

? RevGnu Iuonétaire noYen

I QuanÈlté de paddy vendu 
( COlmIllI'E

. ' - -- -!-! ^i^ r- aarrârr*a ( CONTIilITE
15 ÀchaÈ de rl'z en période dc soudure I Lvar'vE

( COIITINT'E
18 Dose en engrala minéraut \ vv'r.*r'vr

( colnrMtE
19 Dole d'engraig organiqucs ctrsrNtrB
20 Drrée dc atockage ( colimlmrE
22 Degré de rieque ( cot{lINItE
23 . Duréc de ôéplaccocnt 

I  vv.rr ' rY- '

VÀLEI'RS FROPRES
HISTOGR.AIIUB DES 15 PRffIERES VÀI'EURS PROPRES

vÀLguR
PROPRE

POt RCErf,r
c'IJut LE

i

1

4

5
6
1
I
9

1 0
I I

L2
13
14
15

0 . L 9 2 L
0 . 1 4 2 0
0 . 1 1 3 9
0 . 1 0 2 9
0 . 0 8 5 2
0 . 0 7 5 ?
o . 0 7 2 8
0 . 0 6 7 1
0 . 0 6 5 9
0  . 0 6 1 8
0 . 0 s 6 ô
0 . 0 s 4 ?
0 . 0 5 { s
0  . 0 5 3 1
0 . 0 5 2 3

7  . 6 2
5 .  6 3
4 . 5 1
4 . 0 8
3 . 3 8
3 . 0 0
2 . 8 9
2 . 6 8
2 . 6 L
2 . 4 5
2 . 2 4
2 . L 1
2 . L 6
2 . L 0
2 . O 1

1  . 6 2
1 3  . 2 5
1 1  . 1 6
2 I . 8 4
25.22
28.22
3 1 . 1 0
3 3  . 7 8
3 5 .  r 0
3 8 . 8 4
4 1 . 0 8
t 3 . 2 5
{ 5 .  { 0
4 ?  . 5 1
4 9 . 5 8

C

Ni l
Ni2
N i 3
Nié

9
Àc_1
AC_2
Àc_3

COTf,FRIBITNIONS ET COSINIJS CÀRRES DES UODÀLITES ÀCTIIÆS

DISTO

3 . 1 r 1
0 . 7 3
6 . 0 2

2 4 , 1 5

0 . 0 9
0 . 0 0

COSIM'S CÀRRES

t 2 3 l

0 . 5 o . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 r  0 . 0 1  0 . 0 1
0.  { t o . 0 o  0 . 0 {  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 2
0 . 0 o . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 2  0 . 0 2  0 ' 0 0
0 . ? o . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 8  0 . 0 1  0 ' 0 1

|  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 6
i  o . o o  o . 0 1  o . 0 1  o ' o o  o . 0 3
i  o . o s  o . o o  o . o o  o . o o  o . 0 2
+- - - - - - - - - -  

I
I  o . 0 1  o . o o  o . o o  o . 0 3  0 . 0 1  I
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0 . 9 0 . 5
0 . 0 0 . 5
0 . 3 0 . 0
0 . { 0 . 3
1 . 5 L . 4

1 . 1 0 . 3
0 . 0 0 . 1
0 . 5 0 . 8
3 . 2 0 . 5
f , . u 1 F 1 . 6

0 . 1
0 . 0
1 . 1
L . 2

0 . 1
0 . 2
0 . 1
0 . 3

0 . 2
0 . 5
0 . 1
u . l

0 . 0
0 . 2
0 . 0
o . 2

0 . 9
1 . , i I
1 . 0
1 . 2

Îav1 0 . 1 1 é 0 . 5 9

- 0 . 6 5

- 0 . 1 5  - 0 . 2 8  - 1 . 1 { 0  . 5 7 I  0 . 2  o . o  0 . 1  1 . ô  o . { t



I tavO - won û . 6 s  0 . 0 2  |  - 0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 3  - 0 . 0 1  |

I L2 - Pratique du SRÀ
i snlr - oui
i snlo - llon

î-- ; ;- :- ; ; ; ; ; .- ; ;- ; t ;- ; ; ; ;-----------+- 

conl*rBtlrror{ clrMUIrEE =

i  s o r  -  o u i  0 . 8 9  l . r a  |  0 . 0 2  - 0 . s 0  - 0 ' 4 0  - 0 . 7 s  0 ' 0 7  |
i  s o z  -  s D = 2  3 . 8 8  0 . 2 3  |  0 . 0 0  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 1 7  - 0 . 0 2  |
+---------- ----------+ COIIFRIBIII ION CUMULEE =

| 14 UÈilieation dee geoencee aarél'iorées

i  s " n o r  -  o , r i  o . { o  x 0 . 9 3  |  - o ' 1 5  - 0 ' s 5  0 . 1 5  0 . 3 ?  - 0 . 1 7  |

i  s " n o o  -  r - r o r ,  { . 3 6  O . O 9  |  O . O 1  0 . 0 5  - 0 ' 0 1  - O ' 0 3  0 . 0 4  |
+---------- ---------+-- COImRIBIXTION CIJMIJLEE =

I 16 Recours au crédit

i  a r - r  -  c R - D r r = l  L . L z  3 . 2 5  |  - 0 ' 0 3  0 . 0 9  0 . 0 3  - 0 . 1 s  - 0 . 2 s  I

i  l r - z  -  c n - o r t = 2  3 . 6 1  0 . 3 1  i  0 . 0 1  - 0 . 0 3  - 0 ' 0 1  o . o s  0 ' 0 8  |
+---------- ----------+ COMnRIBUTION CUMIILEE =

| 1? Àccès au crédlt fomel

i  a . r - r  -  c R - F = 1  0 . 1 7  2 7 . J 6  |  - 1 . 2 3  - 0 . 6 ?  
9 . 3 0  0 ' 2 2  - 0 ' 8 {

i  e u - z  -  c n - r = z  { . 5 9  o ' o {  |  o ' 0 ô  0 ' 0 2  - 0 . 0 1  - 0 ' 0 1  0 ' 0 3

+---------- ----------+ COIÛIRTBUIION CUULLEB

| 2L , PraÈique du atockage de produits

i  * - t  -  s m c x l c s = l  { . 2 5  0 ' 1 2  |  - 0 . 1 6  0 . 1 !  - 9 ' 0 3  - 0 ' 0 7  0 ' 0 2

i y-: : :::i::::-------- --- -!-11---l-il -i-- 1:il -:1' 33#;3h'3;'"*,,;13
2é Nivêau de rieque en 4 claeses

R I S I  -  1 r è 6  f a i b l e  l . 2 l

R I S !  -  F a i b l e  1 , 7 0

0 . 6 7  6 . 1 1  |  - 0 . 2 4  0 . 9 3  0 . 5 s  0 . 4 9  - 0 . 1 1  |
{ . 0 9  0 . 1 6  |  o . 0 4  - 0 . 1 5  - 0 . 1 1 ' 0 . 0 8  0 . 0 2  |

0 . 0  0 . 9  0 . 1  0 . 5  1 . 0
0 . 0  0 . 1  0 . 0  0 . 0  0 . 1
0 . 0  1 . 0  0 . 1  0 . 6  1 . 1

0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0
0 . 3  0 . 0  0 . 1  1 . s

0 . 2  d . 1  2 . 5  1 . 5
0 . 0  0 . 7  0 . 4  0 . 3
0 . 2  { . 8  2 . 9  1 . 8

0 . 0  1 . s  L - 2  { . 9
0 . 0  0 . 4  0 . 3  1 . 1
0 . 0  1 . 9  1 . 5  6 . 0

0 . 0  0 . 1  0 . 0  0 . 2
0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 1
0 . 0  0 . 1  0 . 0  0 . 3

1 . 3  0 . 5  0 . 1  0 . 1
0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0
1 . 4  0 . 6  0 . 1  0 . 1

0 . 5  0 . 7  0  . 0  0 . 2
d . 5  5 . 1  0 . 3  1 . 8
5 . 0  6 . 3  0 . 3  2 . 0

o . o  I  o . 0 1  o . o o  o . o o  o . 0 3  o . 0 1  |
0 . 4  + - - - - - - -  - - - - - - - - +

I

0 . 1  |  0 . 0 1  0 . 1 {  0 . 0 7  0 . 0 {  0 . o o  I
0 . 0  |  0 . 0 1  0 . 1 {  0 . 0 7  0 . 0 4  0 . 0 0  |
0 . 1  + - - - - - - -  - - - - - - - - +

o . o  I  o . o o  o . 0 5  0 . 0 {  0 . 1 3  o . 0 o  I
o . o  I  o . o o  o . o 6  o . o {  0 . 1 3  o . o o  I
0 . 1  + - - - - - - -  - - - - - - - - +

0 . 0 0  0 . 0 3  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 2
0 . 0 0  0 . 0 3  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 2

0 . 9  |  o . o o  o . o o  o . o o  o . 0 1  o . 0 2
0 . 3  |  o . o o  o . o o  o . o o  o . 0 1  o . 0 2
1 , 1  + - - - - - - -

1 . a  I  o . o 5  o . 0 2  o . o o  o . o o  o . o 3
0 . 1  |  o . o 6  o . 0 2  o . o o  o . o o  o . o 3

RIS3 - Moyen
RIs,Â - Elevé

0 . 6 ?
0 . 8 0

2 . 8 1
1 . ? 9
o . L z

{ .  9 3
1 2  . 8 1

- 0 .  0 4  0 . 6 0  - 0 . 1 1  0 . 4 t 5  - 0 . 0 1
- 0 . 2 3  0 . 0 5  - 0  . 2 2  - 0 . 0 3  - 0  '  1 4
- 0 . 1 6  - 0 . 3 2  - 0 . 2 s  - 0 . 1 1  0 . 0 5

0 . 5 4  - 0 . 1 2  - 0 . { 0  - 0 . 1 8  - 0 . 1 1

o . 0 9  - 0 . 0 8  2 . 9 0  - 0 . 8 5  0 . 9 6

0 . 0  3  . 1  0 .  1  2 . 5
0 . 4  0 . 0  0 . ?  0 . 0
0 . 1  0 . 5  0 . {  0 . 1
L . 7  2 . 9  1 . 1  0 . 3
0 . 0  0 . 0  2 s . s  2 . 4

0 . 0 0  0 . 1 3  0 . 0 0  0 . 0 7  0 . 0 0
0 . 0 3  0 . 0 0  0 . 0 3  0 . 0 0  0 . 0 1
0 . 0 0  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0
0 . 0 8  0 . 1 1  0 . 0 3  0 . 0 1  0 . 0 0
0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 6 6  0 . 0 6  0 . 0 ?

0 . 1 8  0 . 3 3  0 . 0 0  0 . 0 0  0 ' 0 1
0 .  o o  o . 0 0  0 . 0 3  0 . 1 5  0 . 0 2
o .  o 0  o .  0 1  0 . 0 1  0 . 0 2  0 . 0 3
o . o 8  0 . 0 3  0 . 0 0  0 . 0 5  0 . 0 0
o . 0 3  0 . 1 1  0 . 1 2  0 . 0 8  0 . 0 {

0 . 2 3  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 1 5  0 . 2 0
o .  0 3  0 . 0 6  0 . 0 3  0 . 0 0  0 . 0 0
o .  o o  0 . 0 1  0 . 0 0  0  '  0 0  0 . 1 {
0 . 0 5  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 1 2
0 . 1 ?  0 . 1 5  0 . 0 6  0 . 0 {  0 . 0 8

o . 0 9  0 . 0 2  0 . 0 3  0 . 1 1  0 . 2 9
o . 0 3  o . o 4  0 . 0 3  0 ' 0 0  0 . 0 0
o .  o o  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 1 1
0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 2 {
o . 1 0  0 . 1 4  0 . 0 9  0 . 0 ?  0 . 0 5

0 . 1 9  0 . 0 0  0 . 0 3  0 ' 0 6  0 . 0 0
0 .  o o  0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 2  0 . 0 1
0 . 4 4  0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 9  0 . 0 0
o . o ?  0 . 1 2  0 . 0 0  0 . 0 {  0 ' 0 1

I  o . 3 s  0 . 2 1  o . 0 2  o . 0 8  o . 0 1
|  0 . 0 3  0 . 1 0  0 . 0 0  0 . 0 é  0 . 0 2
|  0 . o o  o . 0 3  o . o o  o ' 0 6  o . 0 o
i  o . o E  o . 0 2  o . 0 2  o . o l  o . 0 1
i  o . l z  o . 0 2  o . o o  0 . 1 2  o ' 0 2

0 . 0
0 . 4
0 . 0
0 . 1
3 . 8

2{-  -  réponse mànquaDÈe 0 '34

25 Degré de rnobi l iÈé en 4 c laeees

MoBl  -  i f rè6 fa ib le 1 '  15 3 '  1C

I . I O B 2  -  F a i b 1 e  1 . 0 9  3 . 3 9

M O B 3  -  M o y e n n e  1 ' 1 3  3 ' 2 3

M o B 4  -  F o r t e  1 . 0 6  3 - 5 1

25-  -  réponse tnÂnquante 0 '3é 12 '81

- 0 .  r 0  - 0  . L 9  - 0 . 2 1  0 . 4 5  0 . 2 1
- o . o {  0 . 1 9  - 0 . 3 5  0 . 0 5  0 . 2 1

0 . 2 1  0 . 1 5  - 0 . 2 5  - 0 . 0 4  - 0 . 1 1

0 . 2 2  - 0 . 1 1  - 0 . 0 2  - 0 . 2 2  - 0 . 1 3

o . 0 9  - 0 . 0 8  2 . 9 0  - 0 . 8 5  0 . 9 6

CONTRIBI,XTION CT'MI'LEE

COMIRIBIITION CU!iuLEE =

CONTT.IBUTION CI'MULEE

1 . 0  0 . 3  0  . 1
0 . 0  0 . 3  L . 2
0 . 3  0 . 2  0 . 5
0 . 3  0 . 1  0 . 0
0 . 0  0 . 0  2 5 . 5
1 . 5  0 . 9  2 8 . 0

3 . 2  1 . 4  4 . 1  5 . 0  0 . 3
0 . 5  2 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 2
o . o  0 . 0  0 . 6  0 . 5  0 . 0
0 . 5  0 . 5  0 . 1  1 . 5  0 . 0
t . 2  4 . 6  0 . 2  0 . 2  0 ' 0
1 . 6  8 . s  5 . 6  7 . 2  0 ' 5

é . 1  0 . 6  4 . 2  0 . 0
1 . 6  0 . 0  0 . 4  0 ' 0
2 . 2  0 . 1  2 . 9  0 . 0
0 . 1  0 . é  2 . 1  0 . 3
1 . 1  0 . 0  3 . {  0 . 1
9 . 1  1 . 2  1 3 . 5  0 . 5

2 . 3  1 . 0  |  o . o s  o . 0 1  o . 0 2  o . 0 6  o . 0 2
o . o  o . ?  I  o . o o  o , o 1  o . o é  o . o o  o . 0 2
o . o  o . z  I  o . 0 1  o ' 0 1  o . 0 2  o ' o o  o ' o o
0 . 5  6 . 7  |  o . 0 1  o . o o  o . o o  o ' 0 1  0 . 1 5
2 . t  r . e  I  o . o o  o . o o  0 . 6 6  o . o 6  o . 0 7

0 . 1 ?  0 . 0 5  0 . 1 3  0 . 1 4  0 . 0 1
o . 0 3  0 . 0 7  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
o .  o 0  0 . 0 0  0 . 0 2  0  . 0 1  0  -  0 0
0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 4  0 . 0 0
0 . 1 6  0 . 1 ?  0 . 0 0  0 . 0 1  0 ' 0 0

26 Surface rizicole éconornique
2 6 A  -  I . O O O O  2 0 . 0 0  1 . 0 3
2 6 8  -  2 1 . 0 0 0 0  4 5 . 0 0  0 ' 8 9
2 6 C  -  4 6 . 0 0 0 0  8 0 . 0 0  0 ' 9 6
2 6 D  -  8 1 . 0 0 0 0  1 3 6 . 0 0  0 . 9 3
2 6 F -  -  1 3 7 . 0 0 0 0  2 1 0 0 . 0 0  0 . 9 5

0 . ? 8  0 . { {  0 . 6 8  0 ' ? 1  - 0 . 1 7

0 . 3 4  0 . 5 ?  - 0 . 0 5  0 . 0 1  0 . 1 3
- 0 . 0 1  o . o ?  - 0 . 2 6  - 0 . 2 3  0 ' 0 2
- 0 . 3 6  - 0 . 2 7  - 0 . 2 8  - 0 ' 4 1  0 . 0 2
- 0 . 8 0  - 0 . 8 2  - 0 . 1 é  - 0 . 1 5  0 . 0 2

3 .  5 2
4 . 3 s
3 . 9 4
t  . r 4
{ . 0 0

2? DroducEion r izicole totsâIe
2 7 \  -  o . 0 o o o  1 8 0 . 0 0  0 . 9 8  3 . 8 4  I  L ' L 1  - O ' 1 7  0 ' ? ,  o ' 6 6  - 0 ' 0 5  |  1 ' 0

z 7 B  -  1 B 2 . o o o 0  3 9 0 . 0 0  0 . 9 3  é . 1 0  i  0 . 5 5  o . { 9  0 . 0 6  - 0 . 2 0  0 ' 0 1  |  1 ' s

2 7 c  -  3 9 1 . 0 0 0 0  ? o o . o 0  o . e s  4 . 0 1  i  o ' L 2  o ' s 8  - 0 ' 1 ?  - 0 ' s 6  - 0 ' 0 3  
|  0 ' 1

z 1 D  -  ? 0 2 . o o o o  1 3 o o . 0 o  0 . 9 6  r . r z  i  - o . l s  0 . 1 4  - 0 . 2 3  - 0 . s 3  0 ' 1 ?  |  1 ' 0

2 7 r -  -  1 3 1 0 . o 0 o o  3 { 3 2 0 . o o  0 . 9 4  r . o a  i  - 1 ' c i t  - o ' û 1  0 : 9 1  0 ' 6 1  - 0 ' 0 9  |  1 0 ' 1

| 28 RendetnenÈ rizicole moYen

i  * â l r ' - - ô . ô ô o o  3 8 2 . 1 s  o . e s  4 ' 0 0  I  o ' 9 !  - 1 ' 1 1  - 9 ' 9 t  0 ' 0 7  - 0 ' l e

i i l ; t  -  i e z . g i r o  8 3 3 . 3 3  0 . e 5  { ' o o  i  o ' 9 e  - 9 ' 9 1  - 9 ' 3 s  - 0 ' 8 1  0 ' 2 s

i i l ; a - g r r . e g e o  1 2 s 2 . 0 s  o . e s  4 ' 0 1  i - o ' o {  o ' 1 ? - o ' 2 t ' - 0 ' 2 1  0 ' 3 4

i  na r r  -  12s2 .3101  2212 .73  o .e5  l . oo  i  - o ' se  0 ' 1?  -9 ' 93  0 ' 43  0 ' 00

iy:: -::ri,::ii t:lt-l! - l-ll-- i-33-l--l-11--l É3*l;33"3;';3;li
| 29 Revenu diaPonible bruÈ

i  n e v r  -  2 0 . 0 o o o  r s s r ' o r  o . 9 s  { . 0 0  |  o ' 9 s  0 ' 1 1  - 9 " 1 7  0 ' 7 8  0 ' 8 9

I  R e v 2  -  1 s 8 3 . { 1 0 0  2 3 6 3 . 1 3  o . e s  l . o o  i  o ' 3 3  9 ' 1 ?  
- 9 ' 3 3  - 0 ' 1 0  0 ' 0 2

I  n e v 3  -  2 3 6 s . 6 1 0 1  i i i i . a s  9 . ? :  1 ' 9 9  i  
- ! ' 9 1  

: ' ? i  
- :  

Î 3  Î ' Î 3  - l  l f
i i l ; ;  -  3 ; ; ; : ; ; ; 6  s 2 ? t . 6 s  o . e s  r ' o o  i - o ' 6 6  - o ' 1 3  0 ' 1 2  - 0 ' 1 8  - 0 ' ? 1

I  R e v s  -  5 2 7 1 . 8 1 9 8  r r r r r r r Ê  0 . 9 5  O . O O  i  - o ' 8 1  - O ' ? ?  0 ' d 8  - 0 ' é 1  0 ' 5 5

+--- - - - - - - -  - - - - - - - - - -+ COIfTRIBI tTION CI 'UULBE

| 30 Revctru monéÈairc moYcn

i  r o o  -  o . 0 o o o  8 s 1 . o o  o . e s  4 . o o  I  o ' 9 9  9 ' ? :  
- 9 ' 3 s  0 ' 6 1  1 ' 0 7

i  i ô ;  -  s s 1 . s o { o  1 3 s 6 . ? 8  o - e s  l ' o o  I  o ' 3 s  9 ' 1 q  
- 9 ' 3 7  0 ' 0 1  0 ' 0 s

i  i ô è  -  1 3 5 8 . o o o o  2 0 e 1 . o o  0 . e s  c ' o o  I  
- 9 ' 9 1  

9 ' ? t  
- 0 ^ ' 1 1  - 0 ' 0 6  - 0 ' 6 ?

i  s o o  -  2 o s z . B 9 g s  3 6 0 0 . o o  o ' 9 7  r . e r  i  - o ' 2 9  - o ' 1 6  0 ' 2 4  - 0 ' 0 9  - 0 ' 9 6

i  l o "  -  3 6 0 1 . 3 9 9 9  r r * r r r r r  0 . 9 3  c ' o g  |  - 0 . 6 5  - o ' ? 6  0 ' 6 0  - 0 ' 5 3  0 ' 5 0

+--- - - - - - - -  - - - - - - - - - -+ COIÛTRIBI I I ION Ct ' l t lULEE

I 31 Q'uantité de PaddY vendu

|  3 r À  -  o . 0 o 0 o  ô ' o o -  2 . s z  0 . 6 3  I  0 ' 3 s  o ' 9 1  o ' 1 é  - o ' 1 ?  0 ' 0 0  |  1 ' e

I  r r o  -  { . o o 0 o  1 8 2 . 0 0  o . ? e  s . o z  i  o ' 0 3  9 ' : ?  
- 9 ' { 3  - o ' 3 0  o ' 2 3  |  0 ' 0

|  3 1 8  -  1 9 o . o o o o  3 7 6 1 8 . 0 0  0 . 9 2  l . r e  i  - 1 ' 3 s  - o ' 2 s  - 9 ' o B  o ' 6 3  - o ' 1 2  |  8 ' 8

|  3 1 - - r é D o n a ê t r r q , r * . .  0 . 1 3  S z ' o A i  1 ' 5 1  - 2 ' o B  
9 1 0 6  1 ' 1 8 - 0 ' 6 1  |  L ' 1

+--- - - - - - - -  - - - - - - - - - -+ COIITRIBI ITION f ln f i 'LEE = 12 '3

3 . s  8 . 8  0 . 0  0 . 1  0 . é
o . o  0 . 0  1 . 0  5 . 0  0 . 7
o . o  0 . 2  0 . 5  0 . ?  1 . 3
1 . 6  0 . ?  0 . 0  L . 1  0 ' 0
0 . 5  3 . 1  3 . 9  3 ' 0  1 . 8
5 . 1  L 2 . 7  5 . 5  1 1 . 5  4 . 2

é . 5  0 . 2  0 . 3  s . 6  8 . 9
o . s  1 . 5  0 . 9  0 ' 1  0 . 0
O . O  O . i l  0 . 1  0 . 1  6 ' û
1 . 0  0 . 1  0 . 1  0 . 3  5 . 6
3 . 3  3 . 9  1 . 9  1 . 6  3 . 4
9  . l t  6 . 2  3  . 2  7  . 6  2 4 . 3

1 . 8  0 . 6  1 . 0  4 . 1  1 2 . 8
0 . 6  1 . 0  1 . 1  0 . 0  0 . 1
o . o  0 . 4  0 . 1  0 . 0  5 . 0
o . r  0 . 2  0 . 5  0 . 1  1 0 . 5
2 . L  3 . 9  2 . 9  2 . 6  2 . 7
{ . 9  6 . 0  5 . 7  6 . 8  3 1 . 1

I 32 Àchats de riz en période dc aoudure
|  3 2 À  -  o . 0 o 0 o  o . o o  1 . o o  3 . ? 8  !  

- 1 ' ? l  - 9 ' i 9  - 9 ' 0 s  0 ' ? s  0 ' 2 e

i  i z "  -  1 . o o o o  1 3 o . o o  o . e 3  4 ' 1 3  i  o ' 1 1  9 ' 1 1  
- 9 ' 2 ?  0 ' 0 s  0 ' s {

i  i z c  -  1 3 1 . o o o o  2 r o - o o  o . e 6  r . s l  i  o ' 3 6  0 ' 1 ?  - 9  ' L L  - 0 ' 2 2  0 ' 0 ?

i  r z o  -  2 { 2 . 0 0 0 0  { 1 1 . 0 0  o . e 2  l . r e  i  o ' 1 1  9 ' 9 9  0 ' 1 2  - 0 ' 2 e  - 0 ' { 8

i  i i e  -  r 1 2 . o o 0 o  4 0 8 5 . 0 0  o . e 5  a . o r  i  o ' 3 9  - o ' ? 9  0 ' 3 0  - 0 ' 3 2  - 0 ' 4 3

+--- - - - - - - -  - - - - - - - - - -+ COII ITRIBI I I ION CIJUT'LEE

| 33 Drréc de aÈockagc

|  3 3 À  -  O . 0 0 o o  o ' 0 6  1 ' 0 2  3 . 5 9  |  1 ' 1 3  - O ' 9 3  
9 ' 2 s  

0 ' 5 ô  - 0 ' 1 ?

|  3 3 8  -  1 . 0 0 0 0  3 . 0 0  t . 2 5  2 . 8 0  |  9 ' 1 9  9 ' : l  0 ' 0 8  - 0 ' 3 3  - 0 ' 2 1

i  l r c  -  { . o o o o  s . o 0  0 . 8 0  { . e e  i  0 ' 9 9  9 ' 1 1  
- 9 ' 0 5  - 0 ' s 2  0 ' 0 {

i  r r o  -  6 . o o o o  8 ' 0 0  0 . 8 3  l . z z  i  - o ' r s  9 ' ? ?  
- 9 ' 3 2  - 0 ' { 3  0 ' 1 6

i  s r r  -  9 . o o o o  1 2 . 0 0  0 . 8 ?  . . 4 s  |  - 1 ' 3 7  - o ' 3 2  - 0 ' 0 s  0 ' ? 3  0 ' 3 0
+--- - - - - - - -  - - - - - - - - - -+ CONTRIBUTION CIJUULEE

| 31 . uÈilisacion engraie rainéraux

I  E - M o  -  N o n  { . 6 5  o . o 2  I  9 ' 9 9  
- 9 ' 9 1  - 9 ' 0 3  - o ' 0 1  0 ' 0 1  |

i:1 - li --- --t-il i!:ti-l--l-il--1 l3#;i3"3;'3#;ll I
| 35 util iaaeion engrais organiques
I  r - o o  -  r o n  3 . 8 0  o ' 2 s  |  - o ' 0 1  - o ' ? 1  - 9 ' 1 8  - 0 ' 1 0  0 ' 0 ?  I

I  E - o l  -  o u i  0 . e ?  r ' s r  i  o . o 2  o ' e !  9 : J 0  o ' 3 e  - 0 ' 2 e  I
+--- - - - - - - -  - - - - - - - - - -+ COIITRIBI ITfON CI IMULEE =

8 . 1
0 . 1
0 . 5
0 . 9
0 . 8

1 0 .  {

0 . 0  0 . 5  0 . 9
1 . 5  1 . 3  0 . ?
0 . s  0 . 1  3 . 5
3 . 8  0 . 0  L . 1
5 . 9  1 . 9  6 . 1

0 . 5  0 , 0  5 . 5
1 . ?  0 . 5  0 . 0
1 . 5  0 . 1  0 .  s
0 . 0  0 . 1  0 . 8
t . 2  0 . 8  1 . 0
8 . 1  1 . 6  7 . 7

0 . 0
0 . 5
0 . 2
0 . 6
L . a

1 . 0
l . r

0 . 1
2 . 5
2 , L
8 . 7

0 . 3
0 . 6
0 . 0
0 . 2
0 . 9
2 . 2

0 . 0
^ 2

0 . 3

0 . 2
0 . 9
T , 2

I
I  o . é 1  0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 1 5  0 . 0 2  |
i  o . o o  o . 0 6  o . 0 2  o . o o  o . o ?  |
i  o . o r  o . 0 6  o . o o  o . 0 1  o ' o o  I
I  o . o l  O . o o  o . o o  0 . 0 2  0 . 0 5  |
i  o . o l  0 . 1 6  o . 0 2  o . 0 3  o . o s  I
+ - - - - - - - - - -

6 . 8  6 . 2  0 . 6  2  ' 9
0 . 6  2 . 3  0 . 1  1 . {
0  . 0  0 . 9  0 . 0  2 . L
0 . ?  0 . 5  0 . 8  1 . 5
8 . 6  0 . 6  0 . 0  { . 6

1 6 . 6  1 0 . 7  1 . {  1 2 . 4

0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0
0 . 0  1 . 0  2 . 0  0 . 2
0 . 0  1 . 0  2 . t  0 . 2

0 . 0  1 . 6  1 . 1  0 . 4
0 . 0  6 . 3  1 . 2  1 . 4
0 . 0  7 . 9  5 . 3  1 . 8

I  o . o o  0 . 2 3  0 . 1 3  o . 0 4  o . 0 2  |
1  o . o o  0 . 2 3  0 . 1 3  o . 0 4  o . 0 2  |
+ - - - - - - - - - -  - - - - - +

Page 407



COORDONNESS ET VÀLEURS-IEST DES UODÂLITES
A X E S  1 À  5
+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - + - - - - - - - - - -  - - - - + - - - - - - - - - - +

I MoDÀLrrEs I vlr,Er,rRs-TEsr I cooRDoNNEEs I I
l - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - l - - - - - - - - - - l
I  ro rn-LrBEr ,LE EFr .  p .ÀBs |  1  2  I  d  s  |  1  2  3  {  5  |  Drs ro .  I

1 6 1 1  1 6 1 1 . 0 0  |  1 8 . 2  - 1 3 . 0  - 1 6 . 5  8 . 2  8 . 3  |  0 . { 0  - 0 . 2 8  - 0 . 3 6  0 . 1 8  0 . 1 8
3 8 9 {  3 8 9 4 . 0 0  |  - { . ?  1 5 . 8  - 3 . 5  5 . 1  - 1 1 . 3  |  - 0 . 0 s  0 . 1 7  - 0 . 0 4  0 . 0 5  - 0 . L 2

9 5 0  9 5 0 . 0 0  |  - 8 . 9  - 1 . 9  1 0 . 1  - 1 1 . s  0 . 0  |  - 0 . 2 7  - 0 . 0 6  0 . 3 0  - 0 . 3 s  0 . 0 0
2 4 0  2 { 0 . 0 0  |  - 8 . 9  - 6 . 1  2 0 . 0 ,  - 8 . 1  7 , r  |  - 0 . 5 5  - 0 . 4 2  1 . 2 9  - 0 . 5 1  0 . 4 7

8 {  8 4 . 0 0  |  - 6 . d  - 3 . {  1 3 . 6  - { . 8  6 . 2  |  - 0 . 6 9  - 0 . 3 ?  1 . 4 8  - 0 . s 2  0 . 5 ?

I 9 Type de riziculture (accèe à Ia Èerre)
|  À c _ l  -  D i r e c È  L 9 7 9  { 9 ? 9 . 0 0  |  1 2 . 3  - 8 . 3  - 1 0 . 7  - 3 . 8  L 9 . 7  |  0 . 0 9  - 0 . 0 6  - 0 . 0 8  - 0 . 0 3  0 . 1 ô  |
|  À c - 2  -  r e r r n i e r / n é r a y e r  1 1 0 5  1 1 0 5 . 0 0  |  o . o  5 . 9  9 . 5  5 . 5  - 1 { . 1  |  0 . 0 0  0 . 1 9  0 . 2 6  0 . 1 5  - 0 . 3 9  I
|  À c _ 3  -  u i x r e  5 9 5  6 9 5 . 0 0  I  - 1 8 . 0  3 . 6  3 . 8  - 1 . 1  - 1 1 . 6  |  - 0 . 6 5  0 . 1 3  0 . 1 {  - 0 . 0 4  - 0 . { 2  |
|  9 _  -  r é p o n s e  n a n g u a n È e  0  0 . 0 0  |  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  |  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  |

I 10 Prâtiqu€ du riz Èâvy I
I  r a v l  -  o u i  1 6 3  1 6 3 . 0 0  |  8 . 3  - 2 . 0  - 3 . 7  - L 4 . 1  7 . 4  |  0 . 6 .  - 0 . 1 5  - 0 . 2 8  - 1 . 1 4  0 . 5 ?  |  é 0 . s 9  |
I  r a v o  -  N o n  6 6 1 6  6 6 1 6 . 0 0  |  - 8 . 3  2 . 0  3 . 7  7 4 . 7  - 7 . 4  |  - 0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 3  - 0 . 0 1  |  0 . 0 2  |
+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - + - - - - - - - - - -  - - - - * - - - - - - - - - - *

| 11 Pratique du sRI
I  s R r l  -  o { r i  5 9  5 9 . 0 0  |  - 3 . 6  0 . 1  - 1 . 5  1 . 5  - 1 . 9  |  - 0 . i r 6  0 . 0 1  - 0 . 1 9  0 . 2 0  - 0 . 2 {  |  1 1 3 . 9 0  |
I  s n r o  -  N o n  6 7 2 0  6 7 2 0 . 0 0  |  3 . 6  - 0 . 1  1 . 5  - 1 . 6  1 . 9  I  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  |  0 . 0 1  |
+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - + - - - - - - - - - -  - - - - + - - - - - - - - - - +

I 12 Pratique du SRA
I  s n n r  -  o u i  9 s {  9 5 ô . 0 0  I  - ? . 9  3 1 . 1  2 1 . 6  L 6 . z  - 3 . s  |  - 0 . 2 A  0 . 9 3  0 . 6 s  0 . 1 9  - 0 . 1 1  |  6 . 1 1  |
I  s n n o  -  u o n  s 8 2 5  s 8 2 s . 0 0  |  7 . 9  - 3 1 . 1  - 2 1 . 6  - 1 6 . 2  3 . s  I  0 . 0 {  - 0 . 1 5  - 0 . 1 1  - 0 . 0 8  0 . 0 2  |  0 . 1 5  |
+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - + - - - - - - - - - -  - - - + - - - - - - - - - - +

| 13 . Pratigue du semie direct

I Ni1 - Nr=1
I Ni2 - Nr=2
I Ni3 - l[I=3
I Hi{ - Nr={
I Nis - Nr=5

I sD1 - oui

I la-r - cR-F=l
I e.r-z - cR-F=2

| ÀK-1 - STOCKÀGE=I

| ÀK_2 - srocKÀGE=2

MOB1 - Îrèe faible
MOB2 - Faible
MOB3 - l,loyenne
MOB{ - Forte

1,260

2 3 9  2 3 9 . 0 0
5 5 1 1 0  6 5 { t 0 . 0 0

6 0 4 8  6 0 4 8 . 0 0
7 3 1  7 3 1 . 0 0

1 6 3 8  1 6 3 8 . 0 0
1 5 d 5  1 5 ô 5 . 0 0
1 6 0 3  1 6 0 3 . 0 0
1 5 0 2  1 5 0 2 . 0 0

L 7 6 6  1 ? 6 5 . 0 0  |
2126 2426.00  |

9 5 2  9 s 2 . 0 0  |
1 1 { {  1 1 a d .  O O  I

3 . 2 1
0 .  ? 4
5 .  1 4

2 7 . 2 5
7 9 . 7 0

0 . 3 5
5 .  1 3
8 . 7 5
0 . 0 0

I SDz - SD=2 5519

I
1 2 5 0 . 0 0  |  0 . ?  - 1 9 . s  - 1 s . 7  - 2 9 . 7  2 . 6  |  0 . 0 2  - 0 . s 0  - 0 . d 0  - 0 . ? 5  0 . 0 7  |  { . 3 8  |
5 5 1 9 . 0 0  |  - 0 . ?  1 9 . s  1 s . 7  2 9 . 7  - 2 . 6  |  0 . 0 0  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 1 ?  - 0 . 0 2  |  0 . 2 3  I

I  - 1 9 . 3  - 1 0 . 6  t . 7  3 . s  - 1 3 . 2  |  - 1 . 2 3  - 0 . 6 ?  0 . 3 0  0 . 2 2  - 0 . 8 {  |  2 ? 3 6  
t l

|  l e . 3  1 0 . 6  - 4 . 1  - 3 . s  1 3 . 2  |  0 . 0 d  0 . 0 2  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  0 . 0 3  I  0 . 0 4  |

+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - + - - - - - - - - - -  - - - - + - - - - - - - - - - +

| 1{ Utllisation des aemencea amélioréee I
I  s e r Â 1  -  o u i  5 6 8  5 5 8 . 0 0  |  - 3 . 6  - 1 3 . 9  3 . 8  9 . 3  - 1 1 . ?  |  - 0 . 1 5  - 0 . s 6  0 . 1 s  0 . 3 7  - 0 . 4 ?  |  1 0 . 9 3  |
I  s e m o  -  l l o n  6 2 L t  5 2 1 1 . 0 0  |  3 . 6  1 3 . 9  - 3 . 8  - 9 . 3  1 1 . ?  |  0 . 0 1  0 . 0 5  - 0 . 0 1  - 0 . 0 3  0 . 0 {  |  0 . 0 9  |
+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - + - - - - - - - - - -  - - - - + - - - - - - - - - - +

I fS . Recoura au erédit
I  A r - 1  -  c R - D r r = l  L s g z  1 5 9 2 . 0 0  |  - 1 . 5  t . 2  t . z  - 6 . ?  - 1 r . 5  |  - 0 . 0 3  o . o 9  o . o 3  - 0 . 1 5  - 0 . 2 5  |  3 . 2 G  I
I  l r _ z  -  c R _ D r r = 2  5 1 8 ?  5 1 8 7 . 0 0  |  1 . 5  - t . 2  - r . z  6 . 7  1 1 . 6  |  0 . 0 1  - 0 . 0 3  - 0 . 0 1  0 . 0 s  0 . 0 8  I  0 . 3 1  |
+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - + - - - - - - - - - -  - - - + - - - - - - - - - - +
I 1? . Àccès âu crédit fomel

| 2f Pratique du sÈockage de produite

RISI  -  î rès fa ib le
RIS2 -  Faib le
RIS3 - Moyen
RIS4 -  81evé

2t l -  -  réponse mÀnquanÈe {91 {91.00 |

25 Degré de mobilité en rl claeees

- 3 ? . 0  3 5 . 8
3 ? .  0  - 3 5 . 8

- 1 8 . 7  - 9 . r  - r 2 . 5  2 0 . 9  1 2 . 6
^ r . 7  8 . 5  - 1 5 . 8  2 . L  1 0 . 5

9 . 6  6 . 5  - 1 1 . 5  - 1 . 8  - 5 . 2
9 . 8  - C . 9  - 0 . 9  - 9 . 6  - 3 2 . 2
2  .  0  - 1 . 9  6 6 . 7  - L 9  . 1  2 2 . 2

- 0 . 1 5  0 . 1 5  - 0 . 0 3  - 0 . 0 ?  0 . 0 2  I
r . 2 9  - t . 2 5  0 . 2 t  0 . 6 0  - 0 . 1 5  |

- 0 . 0 4  0 . 6 0  - 0 . 1 1  0 . 4 5  - 0 . 0 4  |
- 0 . 2 3  0 . 0 s  - 0 . 2 2  - 0 . 0 3  - 0 . 1 4  I
- 0 . 1 5  - 0 . 3 2  - 0 . 2 5  - 0 . 1 1  0 . 0 5  I

0 . 5 {  - 0 . 7 2  - 0 . { 0  - 0 . l s  - 0 . 1 1  |
0 . 0 9  - 0 . 0 8  2 . 9 0  - 0 . 8 s  0 . 9 6  |

- 0 .  { 0  - 0 . 1 9  - o  . 2 7  0 .  a 5  0 . 2 7
- 0 . 0 {  0 . 1 9  - 0 . 3 5  0 . 0 5  0 . 2 4

0 . 2 1  0  .  1 5  - 0  . 2 5  - 0 .  o t t  - 0  .  1 1
0 . 2 2  - 0 . 1 1  - 0 . 0 2  - 0  - 2 2  - 0 . 7 3
0 . 0 9  - 0 . 0 8  2  .  9 0  - 0 . 8 5  0 . 9 6

0 .  1 2
8 . 2 1

2rl Niveau dc risque en { clasgeE

25- -  réponae oanquante t l91 {91.00

2 . 8 4
t . 1 9
6 . r 2
{ . 9 3

1 2 . 8 1

3 . 1 4
3 . 3 9
3  . 2 3
3 .  s 1

1 2 . 8 1

26 Surface r izicolc économique
2 6 A  -  1 . 0 0 0 0  2 0 . 0 0  1 1 6 6
2 6 8  -  2 1 . 0 0 0 0  4 5 . 0 0  L 2 6 1
2 6 C  -  4 6 . 0 0 0 0  8 0 . 0 0  1 3 7 1
2 6 D  -  8 1 . 0 0 0 0  1 3 6 . 0 0  1 3 1 9
2 6 E '  -  1 3 ? . 0 0 0 0  2 1 0 0 . 0 0  1 3 5 6

28 Rendeoen! rizicole uroyen
R d r . 1  -  0 . 0 0 0 0  3 6 2 . 7 9  1 3 5 6
R d È 2  -  3 6 2 . 9 3 1 0  8 3 3 . 3 3  L 1 S 7
R d c 3  -  8 3 3 . 6 9 5 0  L 2 8 2 . 0 5  1 3 5 d
R d r {  -  1 2 8 2  . 3 1 0 1  2 2 7 2 . 7 3  1 3 5 ?
RDÈs -  2274, .3899 7000.00  1355

29 Revenu disponible brut
R e v l  -  2 0 . 0 0 0 0  1 5 8 3 . 0 1  1 3 5 6
R e v 2  -  1 5 8 3  . 4 1 0 0  2 3 6 3 . 1 3  1 3 5 6
R ê v 3  -  2 3 6 5 . 5 1 0 1  3 3 7 1 . 8 5  1 3 5 5
R e v é  -  3 3 7 2 . 5 1 0 0  5 2 1 4 . 6 8  1 3 5 5
Revs _  5214, .9199 r r rÊ* r r r  1356

30 Revenu monétaire moyen
3 0 À  -  0 . 0 0 0 0  8 5 1 . 0 0  1 3 5 7
3 0 8  -  8 5 1 . 5 0 { 0  1 3 5 6 . ? 8  1 3 5 5
3 0 c  -  1 3 s 8 . 0 0 0 0  2 0 9 1 . 0 0  1 3 5 6
3 0 D  -  2 0 9 2 . 8 9 9 9  3 6 0 0 . 0 0  1 3 8 0
3 0 E  -  3 6 0 X . 3 9 9 9  * r r r * r r *  1 3 3 1

1 4 6 6 . 0 0
1 2 6 ? . 0 0
1 3 7 1 . 0 0
1 3 1 9 . 0 0
1 3 5 6 . 0 0

1 3 5 6 . 0 0
1 3 5 7 . 0 0
1 3 5 ô . 0 0
1 3 5 7 . 0 0
1 3  5 5  . 0 0

3  . 6 2
{ . 3 5
3 . 9 {
{ .  1 {
4 . 0 0

3  , 8 t t
4 .  1 0
4 . 0 1
3 . 9 1
4 .  0 8

4 . 0 0
d .  0 0
ô . 0 1
4 . 0 0
{ .  0 0

- 7  . 2 0 . ? 8 0 .  { 4
5 . 2 0 . 3 { 0 . 5 ?
o . 7 - 0 . 0 1 0 . 0 7
0 . 9 - 0 . 3 6 - 0 . 2 7
0 . 7 - 0 . 8 0 - 0 . 8 2

0 . 7 1 - 0 . 1 7

0  . 0 1 0 .  x 3
- 0  . 2 3 o . 0 2
- 0 .  { 1 0  . 0 2
- 0 . 1 s 0 . 0 2

2? production r izicole totale
2 7 A  -  0 . 0 0 0 0  1 8 0 . 0 0  1 4 0 0  1 ê 0 0 . 0 0
2 1 8  -  1 8 2 . 0 0 0 0  3 9 0 . 0 0  1 3 2 9  1 3 2 9 . 0 0
2 1 C  -  3 9 1 . 0 0 0 0  ? 0 0 . 0 0  1 3 5 3  1 3 5 3  . 0 0
2 1 D  -  7 0 2 . 0 0 0 0  1 3 0 0 . 0 0  1 3 6 3  1 3 5 3 . 0 0
2 1 F '  -  1 3 1 0 . 0 0 0 0  3 { 3 2 0 . 0 0  1 3 3 4  1 3 3 4 . 0 0

I  { 9 .  1  - 3 2 . 3  1 0 . 7  2 1  . 9  - 2 . 5

|  2 2 . 6  1 9 . 9  2 . 1  - 8 . 1  0 . s
I  ô . 9  2 3 . 8  - 5 . 0  - 2 2 . 9  - 1 . 3

I  - 1 8 .  5  s . i  - 9 . s  - 2 2 . r  7  . L
|  - s 8 . 8  - 1 6 . 6  1 . 3  2 4 . 9  - 3 . 9

L . L t  - U .  t  I

0 . 5 s  0 . 4 9
0  . r 2  0 .  s 8

- 0 .  { 5  0 . 1 4
- 1 .  a {  - 0 .  { 1

0  . 2 6  0 .  6 6
0 . 0 6  - 0 . 2 0

- o . L 2  - 0 .  s 6
- 0 . 2 3  - 0 . 5 3

0 . 0 3  0 . 6 1

- 0 . 0 6
0 . 0 1

- 0 . 0 3
0  . 1 7

- 0 . 0 9

0 . 0 7  - 0 . 1 9
- 0 . 8 1  0 . 2 5
- o  . 2 7  0 . 3 4
0 .  d 3  0 . 0 0
0 . 5 7  - 0 .  { 0

1 3 5 5 . 0 0  |  3 9 . 2  1  . 2  - 1  . 2  3 2  . 0  3 6 . 8  |  0 . 9 s  0 . 1 ?  - 0 . 1 ?  0 .  ? 8  0 . 8 9  |
1 3 5 6 . 0 0  |  1 3 . ?  2 0 . 0  - 1 3 . {  - 3 . 9  1 . 0  |  0 . 3 3  0 . 4 9  - 0 . 3 3  - 0 . 1 0  0 . 0 2  |
1 3 s 6 . 0 0  |  - 0 . ?  9 . 9  - 3 . 9  - 3 . 7  - 3 1 . 3  |  - 0 . 0 2  0 . 2 4  - 0 . 0 9  - 0 . 0 9  - 0 . 7 6  |
1 3 s s . 0 0  |  - 1 8 . ?  - 5 . 5  é . 8  - 1 . 4 ,  - 2 9 . t  |  - 0 . 4 6  - 0 . 1 3  0 . 1 2  - 0 . 1 8  - 0 . 7 1  |
1 3 5 5 . 0 0  |  - 3 3 . 5  - 3 1 . 5  1 9 . ?  - 1 ? . 0  2 2 . 5  |  - 0 . 8 1  - 0 . ? 7  0 . 4 8  - 0 . 4 1  0 . 5 5  |

d . 0 0
r . 0 0
d . 0 0
{ . 0 0
{ . 0 0

- - - - - - - - - + -  - - - - - - - - + - -  - + - - - - - - - - -

1 3 5 ? . 0 0  |  2 4 . s  1 1 . 9  - 1 { . s  2 7 . t  ô 4 . 1  |  0 . 6 0  O . 2 9  - 0 . 3 s  0 . 6 7  1 . 0 ?  |  r r . 0 0
1 3 s s . o o  i  u . e  1 s . B  - 1 s . 2  0 . 6  3 . 6  i  o . 3 s  0 . 3 8  - 0 . 3 ?  o . 0 1  o . 0 9  i  { . o o
1 3 5 6 . 0 0  |  - 0 . 6  1 0 . 1  - 4 . 6  - 2 . 6  - 2 7 . 5  |  - 0 . 0 1  0 . 2 4  - 0 . 1 1  - 0 . 0 5  - 0 . 5 ?  |  r . 0 0
1 3 s o . o o  i  - t z . z  - 6 . 8  1 0 . 0  - 3 . 8  - é o . o  i  - 0 . 2 9  - 0 . 1 6  o . 2 {  - 0 . 0 9  - 0 . 9 6  i  3 . 9 1
1 3 3 1 . 0 0  |  - 2 6 . s  - 3 1 . 1  2 4 . r  - 2 r . 7  2 0 . 2  |  - 0 . 6 s  - 0 . ? 6  0 . 6 0  - 0 . s 3  0 . s 0  |  4 . 0 e
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|  3 1 À  -  o . o o o o  o . 0 o  { 1 6 0  { 1 5 0 . 0 0  |  3 6 . 3  4 . 2  1 { . s  - 1 ? . 2  0 . 3  !  0 . 3 5  0 . 0 é  0 . 1 é  - 0 . r 7  0 . 0 0

i  t r e  -  o  o . 0 o  I  o . o  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  |  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0

i  S r c  -  o  o . 0 o  I  o . o  o . o  0 . 0  0 . 0  0 . 0  |  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 ' 0 0  0 . 0 0

i  s r p  -  { . 0 0 0 0  1 8 2 . 0 0  r L 2 7  1 1 2 ? . 0 0  |  1 . 2  1 9 . 0  - 1 s . 9  - 1 1 . 2  8 . 5  |  0 . 0 3  0 . 5 2  - 0 . ô 3  - 0 ' 3 0  0 . 2 3

i s r s  -  1 9 o . 0 o o o  3 7 6 4 8 . 0 0  1 3 1 {  1 3 1 4 . 0 0  l - s l . e  - : . r . e  4 , 2  2 5 . t  - s . 0  |  - 1  . 3 s  - 0 . 2 9  - 0 . 0 8  0 . 5 3  - 0 . 1 2

i__11:___lî:::_ï:ï:ï:_____il3----1ll:!l--.f--11-l-:31-i---l:1--1!-3--:!:l-l---1:!1---3-33---!-l!---1-1!--:!-!i-

0 .  5 3
0  . 0 0
0  . 0 0
5  . 0 2
4 . r 5

3 7 . 0 8

| 32 Àchac de riz en période de soudure

1 3 2 À  -  o . 0 o 0 o  o . o o  L t r T  u r z . ô o  l - s z . e  - r r . z  - 2 . 0  3 1 . 9  1 2 . 1  |  - 1  . 2 5  - 0 . 2 8  - 0 . 0 5  o . ? 5  0 . 2 9  |  3 . 7 8

I  3 2 8  -  1 . o o o o  1 3 o . o o  r 3 2 z  t 3 z 2 . o o  i  u . r  2 0 . 9  - 1 0 . 8  1 . 9  2 t . 7  i  o . u  o . s 1  - 0 . 2 7  o . o s  0 . 5 {  |  4 . 1 3

i r z c  -  1 3 1 . 0 0 0 0  2 { o . o o  1 3 ? 3  1 3 ? 3 . 0 0  i  u . s  2 0 . {  - { . a  - s . 2  2 . 9  |  0 . 3 6  0 . 4 9  - 0 . 1 1  - 0 ' 2 2  0 . 0 ?  |  3 ' 9 {

i  r z o  -  2 6 2 . 0 0 0 0  4 1 1 . 0 0  1 3 1 s  1 3 1 s . o o  i  r z . o  J . 2  { . 9  - 1 1 . s  - r s . s  i  o . a 3  0 . 0 8  0 . 1 2  - 0 . 2 e  - 0 . d 8  I  4 ' 1 5

l 3 2 E  -  r 1 2 . o o o o  é o g s . o o  1 3 s 2  1 3 s z . o 0  i  r c . 2  - t z . s  1 2 . {  - 1 3 . r  - r z . z  i  0 . 3 9  - 0 . ? 9  0 . 3 0  - 0 . 3 2  - 0 . 4 3  I  4 . 0 1
+- - - - - - - - - -  -+ - - - - - - - - -  + - - - - - - - - - -  - - -+ - - - - * - - - - -

| 33 . Drrée de sÈockage

i  r s r ,  -  o . o o o o  o . o 0  1 a 4 6  1 r { 6 . 0 0  |  4 8 . 5  - 3 9 . 9  1 0 . z  2 3 . L  - ? . 1  !  1 . 1 3  - o ' 9 3  o . 2 s  0 . s {  - 0 . 1 7  |  3 ' 6 9

l 3 3 B  -  1 . o o 0 o  3 . o o  ! 7 B z  1 7 B z . 0 o  i  u . e  2 6 . 0  4 . 0  - 1 6 . 1  - r o . t  i  0 . 3 0  o . s 3  0 . o B  - 0 . 3 3  - 0 . 2 1  |  2 . 8 0

i  i l c  -  4 . o 0 o o  5 . 0 0  1 1 3 2  1 1 3 2 . 0 0  i  - o . t  1 5 . 1  - 2 . 3  - 1 9 . t  r . e  i  0 . o o  0 . . 1  - 0 . 0 6  - 0 ' 5 2  0 . 0 {  |  é . 9 9

i  r r o  -  6 . o o o o  s . o o  1 1 ? s  1 1 z s . o o  i  - r l . r  1 0 . B  - 1 2 . 2  - ! 6 . 2  6 . 0  i  - 0 . 3 e  o . 2 s  - 0 . 3 2  - 0 . é 3  0 . 1 6  |  r . 7 7

|  3 3 8  -  9 . 0 0 0 0  1 2 . 0 0  t z r t  1 2 é é . o o  i  - s r . s  - r z . l  - 1 . 8  z s . ?  r r . a  i  - 1 . 3 7  - 0 . 3 2  - o . o s  o ' ? 3  0 . 3 0  I  4 ' é s
+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - + - - - - - - - - -  - - - - - + - - - - - - - - - -

| 3{ uÈi1i6aÈion engraie ninéraux

l e - J r o - N o n  6 6 3 ?  G 5 3 ? . 0 0  |  
- 2 . 4 - 1 { . 2 - 1 8 . 3  - s . s  5 . 6  1  o . 0 O  - o ' 0 3  - 0 ' 0 3  - o ' 0 1  o ' 0 1  |  0 ' 0 2

I  E - M l  -  o u i  L 4 2  1 { 2 . 0 0  i  , . 1  L t . z  1 8 ' 3  5 . s  - s ' 6  i  0 ' 2 0  1 ' 1 8  1 ' 5 2  0 ' ' 6  - 0 ' ô 5  |  4 6 ' 7 4

+ - - - - - - - - - -  - + - - - - - - - - -

f 35 utiliEation engrais organiques

I  E _ o '  -  N o n  s r o r  s { o é . 0 0  !  
- 0 . 9  - 3 s . g  - 2 s . 3  - 1 6 . 1  1 1 . 9  |  - 0 . 0 1  - 0 . 2 4  - 0 . 1 8  - o - 1 0  0 ' o ?  |  0 . 2 s  I

I  E _ o l  -  o u i  1 3 ? s  1 3 ? s . o o  i  o . r  3 9 . 9  2 s . i  1 6 . 1  - 1 1 . 9  |  o . o 2  0 . 9 6  0 . ? o  0 . 3 9  - 0 ' 2 9  I  3 ' 9 3  |

i - - - - - - - - - -

CORREIÂTIONS E}TI.R,E LES VÀRIÀBI,ES COÎf,rINUBS Eî LES FÀCÎEI'R5

À x E s  1 À  5
+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - - - - - - + - - - -

I vÀRrÀBLEs I cÀRÀcruRrsrroltrs I coRREIÀTroNs I
, _ _ - - - - - - - l

2  ( S R - E )  S u r f a c e  r i z i c o l e  é c o  |  6 7 1 9  6 7 ? 9 . 0 0  9 3 . 8 ?  1 1 8 . 6 9  |  
- 0 . 1 2  - 9 ' 1 1  - 0 ' 1 0  - 0 ' 1 5  0 ' 0 4

3 ( P R - T ) p r o d u c È i o n r i z i c o l e | 6 1 1 9 6 7 . 1 9 . o 0 9 2 8 . 8 0 1 3 8 3 . 6 8 | - 0 . 6 9 - 0 . 1 6 0 . 0 2 0 . 1 7 Î Î 1
i . l ; f i : ;  i l Ë ; ; " ' i ; ; ; ; i ; - '  i  5 1 i s  6 7 ? s . o o  1 { o ? . 8 0  1 3 0 0 ' 1 ?  |  - 0 . 3 0  o ' d s  o ' 3 2  0 ' 3 1  - 0 ' 1 s

6 (RDBI)  Revenu dieponiblc br  i  611s 677s.Oo 1LLg.62 5828.29 |  -O'32 -O'25 0 '15 -0 '17 0 '08

;  
' .  

i f f i i ;  ; f f i ;  ; ; : i l ; ;- , ; ;  i  nls 677s.oo zs3s.2g s186.15 i  -o.zr -o'24 0'18 -0'17 0'06
B (e_v ' )  euan. i .e-â" -p iàà. "1  i  6601 6601.oo 227.8s se6. r2  i  -o ' la  -0 .16 0.03 0.18 0 '00

t 5  ( À c n - )  À c h a t ,  a "  r l " - " " - i C t i  i  6 7 7 9  6 ? ? 9 . 0 0  2 5 s - 9 6  2 9 1 . 7 2  I  O ' f l  - O ' 3 4  0 ' 1 6  - 0 ' 2 6  - : ' : :

i i  .  l ; : ;F ;  ; Ï : " " i=" "o , . i i ; ; ;  i  6 ; ; ;  677s.oo o. {0  rz .os i  o .01 0.01 o.03 o 'oz -0 '03

1 9  ( D _ o R )  D o 6 e  a , " i Ë i " i " - " t c ;  i  Â 1 1 q  6 ? ? e . 0 0  l s . 3 0  e z . l o  i  o . o B  0 . 2 6  0 . 2 1  0 ' L z  - o ' t t
n  t o

6 1 1 9  6 ? ? 9 . 0 0  é . 3 0  3 . 5 3  |  - 0 . 8 1  o ' 1 0  - 0 ' 1 {  0 ' 0 7  0 ' 1 9
2 0  ( D - S T )  D u r é e  d e  s t o c k a g ê  |  6 1 1 9  o / / v ' u u  c ' J u  J ' r J  I

22  (DEG- )  Des ré  de  r i squc -  i  r r ' nn  6288-00  3 '?s  r ' as  |  0 '18  - l ' 1 :  - : ' i :  - : ' : :  
: ' : l

; ;  , I f f i l  f f i : :  Ë"  iâ i Ï " " . , " " .  i  62sB 6288.00 32.08 zs.ez i  o ' le  -o '03 o .1e -0 '22 -0 '38

Le degré de risque des activités paysannes a étéquantifié sur base des données des enquêtes du

R6""î à,OUsdrvatoires nuraul inOn; réalisées en 2000 (8500 ménages sur 18 zones
ojÀor*nioues différenciées). ll a'eie iroæoe à l,établissement d,un indicateur multivariable
;;iËï Ë. 

".ii"ui". 
ponderées suivahtes: (i) variable dégât du riz -dans les champs et au

;Ë;Ë;., tiil oég* oes âutreJ cuttures, (iii) exièience de probtèmes sur l'élevage, (iv) cession de

i;n6i"; i")'décÏaration de litiges tontiàrb, (vi) occurrence de catalysmes naturels (cyclone'

.ê"n"rêràé, inondation, criqueËi-(viD sentimdni d' insécurité civile, (viii) évolution.négative sols-

.àiËËà,"*, Cét inài.ât"rif*iÉit un'e uateur variant de O à 20 , il a été transformé en variable à

rô,I"fité présentant 4 niveaui: RlSl= risque nul à réduit, RlS2= risque moyen, RIS 3= risque

élevé, RIS 4= risque très élevé
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Facteur 2

Facteur 3

r E-MI

r SRAI lr E-oî

:
Hiuecu d'instruction &r chef

Rû.I
Rendement rizicole molten

25_
Rpruenu di*porÈlc brut Rendemcril rizicde molren

-\*

RDtS19141 r E_ûl

* tc-z---{s"rl 
i

{).4 0 0.4

y'aus .il'
./ i -rRcv2

rRil4- -- -i^ {
rAc-3 -Pdtrg2 rMoE3 \'no"r

-r.ff i1.4-Fs2-{ro#." -----.Rau
'iil-S*'* 

-{::ffii 
;;;- ;;; 

'Raucrurr'rpordbrcbrri -

**{ril''r*t '**.!;-od*\' 
Hu"u o',r*rr"*,* du chcr

/ 
rsaml

1.50
Facteur 1

Facteur 1
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Facteur 4

Facteur 5

Rerenu dieponible bn t
./

rizicole mqtÊn

t .- -*- 
t I Tavl 

t'
Hiçetu d'instruction du chef ', 

.

rnc-3\  - r . .4. ,  
_ô^_i  :  

-E_Ml 
r

,.,. i tl
\Nl4 , /

\ .  l /
'ot'- 

.r/,'\nro', 
-/4lh-o* - .n /n'

\__ s;fi-' ir_r / h__r__-r -, ,**l- 
Rd

r sRn :.- / Rendemcnt rizicolc mqrcn-\.*. 
l:._, /

Raeerur dicponlble
,/-/

Facteur 1

Facteur 1
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Facteur 3

Facteur 4

Rendemer{ rieùcole mqæn

rRetÆ

Raucnu dieponlble brut

;E,|[fr--1* 
*;H:-#"dt4' - - - - - 

; ;;;
il'rtrËî-lsl*s'?'ifi:;;\-R*,. ]M- 

-- '.rRdt2 rmJÉ2
- t

r E_ol :_M1
SRAl

Facteur 2

Facteur 2

Rendement rizicob mqËn
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5.5 AFCM suR LA coNTRATNTE A L'AccEs AUx TNTRANTS DEs l2O8
RrzrcuLEURs (FAO UPDR 99)

ÀNÀLYSE DES CORRESPOIIDÀNCES UI'I,TIPLBS

SELECTION DBS IITDIVTDUS EÎ DES VÀRIABLES I,'ITILES

VÀRIÀBLES NOMTNÀLES ÂCTTVES

19 VÀRIÀALES 83 MODALITES ÀSSOCIEES

''l

a .

5
6
7
I
9

1 1
t2
13
1é
1 6
T1
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3

Zone d 'enquête
SysÈàne de producÈion rizicole
Niveau d ' inet ruct ion
Elevage des porcine
Elevagc deg bovins
Etea-vou8 m€nbre aaaociation?
Recoura aux crédit
motif du non recours au erédit
besoin de erédiÈ non sat ia fa iÈ
CoilrenÈ voyez-voua Ia ferÈiIiÈé du sol ?
Prmier  faeteur  l i -n i tant ,  1 'u t i l isaÈion d
utilisation de sdrence anélioréc
Ut i l ieac ion d '  cngra ie n inéraux
ut i l isat ion d 'engra is  organiques
Utiligation de produits phytosanitairee
Supcrficie rizicolc physigr.re
Àge en annéee révoluee
Inves t isacrnent équiperoent
Revenu Èotal du nénage

6 UODÀIJITBS
18 }'ODÀLTTES

5 IIODÀLITBS
2 }IODÀLITBS
4 MODÀIITES
2 I{ODÀLITES
2 IIODÀLITES
3 UOITÀLITES
3 IIODÀLITES
3 MODAI,TTES
? UODÀI/IIES
2 UODÀLITES
2 UODÀLITES
2 I{ODÀLITES
2 UODÀLITES
5 }IODALITES
5 UODÀLÎTES
5 ù'ODÀLTTES
5 HODÀLrÎES

VÀRIÀBLES COIITIIII'ES ILLUSTRÀîIVES
4 VÀRIÀBLES

3
d

1 0
1 5

Superficie rizicole ptryeigue
Àgê Gn années révoluee
Invcetieerurcnt éguipænt
Revenu total du ménage

corfrrrMtE
coH"DrNnE
CONÎINI'E
cor{1[INttE

7
ô
t

1 0
1 1

T2
1 3
t4
1 q

0  . 2 0 0 0
0 . 1 5 5 5
0 . 1 3 2 8
0 .  1 1 8 6
0  . 1 1 1 5
0 . 0 9 5 7
0 . 0 8 2 0
0 . 0 7 8 {
0 . 0 7 { 3
0 . 0 7 3 7
0 . 0 6 9 s
0 . 0 6 9 3
0 . 0 6 5 5
0 . 0 6 3 5
0 . 0 6 2 9

5 . 7 9
s . 3 1
d . 5 1
4 . 0 2
3  . 7 8
3 . 2 5
2 . 7 8
2  . 6 6
t . a z

2  . 5 0
2 . 3 6
2 , 3 5
2 . 2 2
2 . 1 6
2 . 1 3

6 . 7 9
1 2 . 1 0
1 6 . 6 0
2 0  . 6 3
2 4 .  { 1
2 7  . 6 5
3 0 . 4 4
3 3 . 1 0
3 5 . 6 2
3 8 . 1 2
4 0 . 4 7
t 2 . 8 2
d 5 . 0 5
t 7  , 2 0
{ 9 . 3 3

| 1 Zoûe d'cRquêt€
I  l U r  -  z o N E = N o R D  o . 5 2  9 .  o ?  |  o . 9 r  - 0 . 5 ?  - o  . 2 7  - o  . 6 t  z . z 7
|  À .L2  -  ZONE=NORD OUEST 0 .8S 5 .  01  |  0 .56  -0 .84  0 .55  1 .  51  -0 .  t1
l À . L 3 - z o N B = c E t f , r R E o n B S T  1 . 2 s  3 . 1 9  l - 0 . 3 0  o . s o  1 . 3 ? - 0 . r 9  0 . 1 1
|  ÀÀ-é  -  ZONE=I IÀ( I I  PLÀTEÀU 1 .20  3 .39  |  -0 .47  1 .19  -0 .92  0 .57  0 .18
|  À À - 5  -  Z o I I E = 8 S î  0 . ? 8  5 . 7 5  |  1 . 0 1  - 0 . 0 é  - 0 . 5 1  - 1 . 0 6  - 1 . { 6
|  À L 6  -  z O N E e r À C  À r À O T R À  0 . 5 3  7 . 3 3  |  - 1 . 3 ô  - 1 . ô 9  - 0 . 8 7  - 0 . 5 2  - 0 . 0 8
+---------- ----------+ coNlRrBUTrON CI'UULEE

2 Systh€ dc product,ion rizicolc
ÀB-1 -  SYSTEû!Eg1 0.14 35.61
ÀB-2 -  STSTETE=2 0.20 25.8{
ÀB-3 -  SYSTEI{E=3 0.23 2L.79
ÀB-4 -  SYSTETIE=4 0,62 7.45
À8-6 -  SYSTEù!E=6 0.1? 29.20
ÀB-7 -  SYSTESIE=? 0.35 13.91
ÀB-8 -  SYSTETIE=8 0.33 1{ .  89
ÀB-9 -  SYSTETIE=9 0,13 é0.  66
À810 -  SYSTETIE=IO 0.52 9 ,0?

2 . 3  1 . 5  0 . 3
l . a  d . 0  2 . 0
0 . 5  2 . 0  t 7  . 7
1 . 3  1 0 . 8  7  . 1
ô . 0  0 . 0  1 . 5
5 . 1  9 . 0  3  . 6

t 5 . 2  2 1 . {  3 2 . 8

0 . 9  0 . 5  0 . 1
0 . 6  0 . ?  0 . 1
0 . 9  0 . 3  0 . 1
1 . 1  3 . 2  1 . 0
0 . 1  0 .  ?  L . 2
0 . 0  0 . 5  3  . 2
0 .  1  0 . 9  6 . 2
0 . 0  0 . 0  0 . 9
0 . 7  0 . 5  ? . 0

3 5 . 5  t I 1 . 0  +

L . 1  2 4 . 3
L 9 . 2  1 . 3
2 . 5  0 . 1
3 . 2  0 . a
7 .  {  l i t . 8
1 .  {  0 . 0

0 . 8  5 . 1
0  . 2  1 0 . 3
0 .  I  8 . 6

1 6 . 5  1 . 0
2 . 5  0 . {
0 . 5  0 . 1
1 .  9  0 . 0
0 . 0  0 . 0
0 . 6  0 . 1

0 . 1 0  0 . 0 5  0 . 0 1  0 . 0 é  0 . 5 7
0 . 0 6  0 . 1 {  0 . 0 6  0 . 5 2  0 . 0 3
0 . 0 3  0 . 0 8  0 . 5 9  0 . 0 7  0 . 0 0
0 . 0 6  0 . 4 2  0 . 2 5  0 . 0 9  0 . 0 1
0 . 1 8  0 . 0 0  0 . 0 5  0 . 2 0  0 . 3 7
0 . 2 ê  0 . 3 0  0 . 1 0  0 . 0 {  0 . 0 0

1 . 1 5  - 0 . 7 4  - 0 . 3 6  - 0 . ? 9  1 . 9 9
0 . 8 1  - 0 . 7 6  - 0 . 3 0  - 0 . 3 0  2 . 4 2
0 . 9 0  - 0 . 4 6  - 0 . 2 1  - 0 . 5 6  2 . 0 {
0 . 6 0  - 0 . 8 9  0 . 1 5  1 . 7 7  - 0 . { 3
0 . 4 0  - 0 . 7 9  0 . 9 7  1 . 3 0  - 0 . 5 1
0 . 0 5  0 . { ?  1 . 1 0  - 0 . d 0  0 . l d

- 0 . 1 8  0 . 6 {  1 . 5 8  - 0 . 8 3  - 0 . 0 5
- 0 . 0 9  0 . 1 9  0 . 9 9  - 0 . 0 4  0 . 1 5
- o . 5 2  0 . 4 {  1 . 3 3  - 0 . 3 6  0 . 1 {

0 . 0 ô  0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 2  0 . x 1
0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 2 3
0 . 0 4  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 2  0 . 1 9
0 . 0 5  0 . 1 1  0 . 0 3  0 . 4 2  0 . 0 2
0 . 0 1  0 . 0 2  0 . 0 3  0 . 0 6  0 . 0 1
0 . 0 0  0 . 0 2  0 . 0 9  0 . 0 1  0 . 0 0
0 . 0 0  0 . 0 3  0 . 1 7  0 . 0 5  0 . 0 0
0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 0
0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 2 0  0 . 0 1  0 . 0 0
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|  À811  -  sys rEME= lL  0 .72  6 .28  |  -0 '26  r ' ? l  -1 '06  o ' ss  0 '16

i  l g rz  -  sys rEME=12  o .ô3  11 .33  I  -o 'B?  1 '19  -0 '68  o '72  0 '15

i .rnrs - sysrEtirE=l5 o .21 23 - 6s | 1. 1? 
-9 '?2 -9' 6s -0 ' 8{ -t ' 21

i  i i r e  _  sys rEXE=16  0 .5 { r  8 .92  |  0 .94  0 .0e  -9 . r8  -1 .L2  - r .62

i  i s rz  -  sys rn tE=1?  o -ô1  11 .99  I  -L -28  - r ' 50  -9 '?6  ' 0 '61  -0 '1é

imra  -  sys rEr , tEe lg  0 .26  19 .é?  |  - t . z r  -L '31  -1 '03  -0 '32  -0 '01

+--- - - - - - - -  - - - - - - - - - -+ COMIT' IBTYTION CI 'MULEE

| 5 .  Niveau d ' inetsruct ion

I À c - 1  - r r v E = r L L E r r ' R E  o . { 9  9 . ? 9  I  O . ? 1  - 9 ' 1 : 9 ' { 1  0 ' 2 6 - O ' 0 7  I

i  l c - z  -  N rvE=pRr t {À rRE 3 .o0  0 '?6  |  o .09  9 '9s  
-9 '05  0 '08  0 '0s  I

i  rc- l  -  NrvE=sEColfDÀrRE L.21 3 '15 |  -0.22 0 '01 -9 '16 -0 '1r  -0 '11 I
|  Àc - t  -  N rvB=s I IPERTEuR 0 .51  9 .32  i  -o '65  o '05  o '3ô  -o '3?  0 '07  |

-- -+- - - - - ---- COTirIRIBUTION CIIMULEE =

| 6 Elevage des Porcins

|  â D - l  -  P o R C = o u r  1 ' 2 1  3 . 3 s  l  - o ' s s  o ' 2 1  o ' o s  - o ' 0 1  0 ' 1 s  I

|  ÀD-2  -  poRC=t {oN é .05  o .3o  i  0 .15  -o 'og  -o '01  o 'oo  -0 '04  |
+--- - - - - - - -  - - - - - - - - - -+ COII IRIBLEION CUI{ULEE =

| ? Elevage des bovins

i  * - t  -  Bov=ôur  3 .s2  o . r9  I  -0 '16  -0 '07  
9 '20  0 '21  0 '01

i  m - z  -  B o v = N o N  ! . 7 4  2 . 0 3  I  o ' 3 3  0 ' 1 {  - 0 ' û 0  - 0 ' 5 5  - 0 ' 0 2

+--- - - - - - - -  - - - - - - - - - -+ CONTTIBUTION Ct l l ' l I jLEE
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0 . 2  7 . 0  6 . 1  1 . 9  0 . 2
1 . 6  3 . 9  1 . 5  1 . 9  0 . 1
1 . 4  0 . 1  0 . 1  1 . 3  2 . 8
2 . t  0 . 0  0 . 9  5 . 7  : - 2 . 1
3 . 3  5 . 8  1 . 8  1 . 3  0 . 1
2 . 0  3 . 1  2 . 0  0 . 2  0  '  0

1 5 . 5  2 ? , 1  3 2 . 9  3 5 . 9  { 1 . 4

|  0 . 3 2  0 . 1 2  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 2

I  0 . 3 2  0 . 1 2  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 2
+ - - - - - - - - - -

|  0 . o o  0 . 0 3  o . o o  0 . 0 6  o . 0 1

I  o . o ?  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 3  0 . 0 2
|  0 . 3 1  0 . 1 2  o . o o  o . 0 1  o . 0 2
+ - - - - - - - - - -

0 . 1  2 . 6  |  o . 0 2  o . 0 1  0 . o o  o ' o o  0 . 0 6
o . b  2 . 9  |  o . 0 1  o . o ?  o . o o  o ' 0 2  o . o B
0 . 2  r . s  I  0 . 0 1  0 . 0 8  0 . 0 1  0 . 0 2  0 . 1 3

0 . 0  0 . 1
0 . 1  0 . 1
0 . {  0 . 1
0 . 5  0  . 2

0 . 0 1  0 , 2 4  0 . 1 8  0 . 0 s  0 . 0 0
0 . 0 7  0 . 1 3  0 . 0 {  0 . 0 5  0 . 0 0
0 . 0 6  0 . 0 0  0 . 0 2  0 . 0 3  0 . 0 5
0 . 1 0  0 . 0 0  0 . 0 3  0 . 1 é  0 . 3 0
0 . 1 1  0 . 1 9  0 . 0 s  0 . 0 3  0 . 0 0
0 . 0 8  0 . 1 0  0 . 0 s  0 . 0 1  0 . 0 0

0 . 0 5  0 . 0 2  0 . 0 2  0 , 0 1  0 . 0 0
0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 0
0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0
0 . 0 5  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0

0 . 0 é  0 . 0 3  0 . 0 8  0 . 0 1  0 . 0 0
o . o {  0 . 0 3  0 . 0 8  0 . 0 1  0 . 0 0

I  o . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0
I  o . o o  o . o o  o . o o  o . o o  o . o o
I  o . o 4  0 . 0 3  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0

L . 2  0 . 6  0 . 5
0 . 1  0 . 0  0 . 1
0 . 3  0 . 0  0 . 2
1 . 1  0 . 0  0 . 1
2 . 8  0 . ?  1 . {

1 . S  0 . 6  0 . 0
0 . 5  0 . 2  0 . 0
2 . L  0 . 7  0 . 0

0 . 5
0 . 9
1 . {

0 . ?
0 . 4
1 . 1

0 . 1  1 .  0
0  . 2  2 . L
0 . 3  3 . 2

0 . 6  2 . 0
0 . , t t  1 . 3
0 . 9  3 . 3

0 . 3
0 . {
0 . 7
1 . 0
0 . 0
0 . 6
J , U

0 . 8  0 . 1
0 . 5  0 . 2
0 . ?  0 . 0
2 , 3  0 .  5
0 . 1  0 . 1
0 . 3  2 . 8
{ . 6  3 . 8

0 . 3  0 . 0
0 . 2  0 . 1
0 . 2  0 . 1
0 . 5  0 . 0
1 . 3  0  . 2

o . o  0 . 2  |  o . 0 9  o . o 2  o . o o  o . o o  o . 0 1
o . o  0 . 1  |  o . 0 9  o . 0 2  o . o o  o . o o  o . 0 1

0 . 2 8  1 ? . 5 8  |  - 2 . 3 9  - 1 - { 5  0 . 2 0  - 0 ' { 1  - 0 - 6 1

û . 9 8  o . 0 6  |  0 . 1 4  0 . 0 8  - 0 . 0 1  0 - 0 2  0 ' 0 3

+--- - - - - - - -  - - - - - - - - - -+ COMTRIBUTION Ct l l f i ILEE =

| 11 . Eôtif du non recours au crédit

l À n - l  - l i l o l r F - c R = P À s B E s o r N  L . 7 6  2 . 0 0  1  o ' 0 1  9 ' ? 9 - 9 ' 0 9  o ' 3 r - 0 ' 1 3  1

I  A r L 2  -  M C l l t r F - c R = D r F F r c r L E  3 . 2 1  o . o l  i  o ' 2 0  - o ' 0 1  0 ' 0 2  - 0 ' 1 5  0 ' 1 3  I

|  1 1 -  -  r é p o n s e  
" " t q u i i t .  

0 . 3 0  1 6 ' 5 1  i  - 2 ' 2 5  - L ' 4 0  o ' 2 {  - o ' 3 s  - 0 ' 5 7  |

+---------- ----------+ CONTRIBIII ION CIIMULEB =

1 72 . besoin de crédiÈ non eatiefait

l  a r - r  -  BES-NS=ÀCHÀT r lmnÀN'D 0 .13  ts -27  |  9 '1 !  
-9 '9?  -9 '2 {  -0 '36  1 ' 'e  I

I  Ar -2  -  BES-NS=MÀIN D 'oEt t r /RE 1 '0 {  { .05  i  o '1 !  -9 '5?  -9 '13  -0 '26  0 '56  I

I  L 2 -  -  r é p o n s e  n â n q u a n l e  { . 0 9  o ' 2 9  i  - o ' 0 6  o ' 1 5  o ' o {  o ' o B  - 0 ' 1 9  |

+ - - - - - - - - - -

|  13 coment voyez-vous Ia fert i l i té du eol ?

i  - - t  -  F E R T T L - s = B o N N E  3 . 1 8  0 . 6 5  |  - o ' o g  0 ' 0 8  0 ' 0 9  0 ' 0 1  - 0 ' 0 5

i  e ^ i - z  -  F E R T T L - s = E N  B À r s s r  L . l r  2 ' 0 8  |  o ' o o  - 0 ' 0 2  - 0 ' 1 0  - 0 ' 0 9  0 ' 0 ?

i y=: - : :vii-::y:ii:- - - - - I - ll - - 1l-i1 - l-- ! - !l - :l 33^#;ii"3;'&,'l;ll

| 9 ' Rêcours aux crédiÈ
| Àc-1 - cREDrr=our
| Àc-2 - cREDrr=NoN

| 23 Revenu toÈal du ménage

i  z r a  -  1 o 5 . o o o o  1 { 1 5 - o o  1 . 0 5
|  2 3 8  -  1 4 2 s . 0 0 0 0  2 2 1 0 . 0 0
|  2 3 C  -  2 2 1 6 . 0 0 0 0  3 2 6 { . 0 0

I  2 3 D  -  3 2 8 5 . 0 0 0 0  5 0 0 0 . 0 0

0 . 0 1  0 . 0 3  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 2
0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 1
0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 4  0 . 0 2
0 . 0 5  0  . 0 9  0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 2
0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
0 . 0 3  0 . 0 1  0 . 0 9  0 . 0 0  0 . 0 0

8 . 1  3 . 8  0 . 1
0 . 5  0 . 2  0 . 0
8 . 5  4 . 0  0 . 1

0 . 0  0 . 8  0 . 1
0 . 1  0 . 0  0 . 0
7 . 6  1 . 1  0 . 1
8 . 3  4 . 5  0 . 2

0 . 4  0 . 3  0 . 1
0 . 1  1 . 8  0 . 1
0 . 1  0 . 6  0 . 1
0 . 6  2 . 8  0 . 2

0 . 1  0  . 1  0 . 2
0 . 0  0 . 0  0 . 1
0 . 9  0 . 8  0 . 3
1 . 0  0 . 9  0 . 6

0 . 2  0 . 0
0 . 1  0 . 0
0 . 3  0 . 1

0 . 4  1 . 0
0 . 0  0 . 1
0 . l t  1 . 0

t . 7  0 .  3
0 . 6  0 . s
0 . 4  0 . 9
2 . 5  1 .  5

0 . 1  0 . 8
0 . 0  0 . 5
1 . 7  1 .  1
0 . 1  0 . 8
0 . 2  0 . 0
0 . 0  0 . 0
2 . t  3 . 2

| 16 UriliEatioo de gemence anéliorée

I  ÀL -1  -  sEM=ot r r  1 .0é  4 .Os  |  -0 ' sû  9 '99  0 '8?  -0 '20  0 '12  I

I  AL -2  -  sB t=NoN r .22  o .zs  i  o '13  -o  ' L7  -9 '2 r  0 '0s  -0 '03  |
+---------- ----------+ CO!f,IRTBIITION ClJllllLEE =

| 1? uÈil iBâtion d'cngrais minéraux

|  Àr .L1  -  F t l rN=our  0 .8?  s '9 !  |  
-1 '91  

9 ' :?  
o  '  33  -o  '  3s  -o  '  o {  I

|  À r , L . 2  -  E M r N = N o N  { - 3 9  o . z o  i  0 ' 2 0  - o ' 1 9  
9 : 0 5  

0 ' 0 7  0 ' 0 1  |

+---------- ----------+ COI{TRIBUTION CIIMIJLEE =

I 18 ut i l isat ion d'engrais organiques

|  À N - 1  -  F o R G = o u r  1 . 6 3  2 . 2 4  l ' 0 . 6 s  9 ' ! 9  
- 9 ' 1 e  0 ' 3 1  0 ' 1 2  I

|  À N - 2  -  F O R G = N o N  3 - 6 {  O . l s  i  0 . 3 1  - O ' 3 1  O ' 2 2  - O ' 1 {  - 0 ' 0 6  |
+---------- ----------+ COrf,RIBtI l ION Cll l ' l lULEE =

1 . 5  3 . 1  5 . 9
0 . {  0 . 8  1 . s
1 . 9  3 . 9  7  . 3

{ . s  1 . 5  0 . ?  0 . 9  0 . 0
0 . 9  0 . 3  0 . 1  0 . 2  0 . 0
5 . ô  1 . 8  0 . 8  1 . 1  0 ' 0

3 . 9  { . 9

5 . O  t . L

o . r  0 . 1  |  0 . 0 ?  0 . 1 2  0 . 1 9  O - 0 1  0 . 0 0  |
0 . 1  o . o  I  o . o ?  0 . 1 2  0 . 1 9  o . 0 1  o . o o  I

I  0 . 0 6  0 . 0 8  0 . 0 2  0 . 1 2  0 . 0 {
I  o . 0 1  o . 0 6  o . 0 2  o . 0 1  o . o o
|  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 3
|  0 . 0 0  0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 5  0 . 0 0
|  0 . 1 9  0 . 1 6  o . o 1  o . 0 1  o . o o------- i
I  o . o r  0 . 0 0  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 0  |
1  o . o r  o . o o  o . o o  o . 0 1  o . o o  I
I  o . o o  o . o o  o . o o  o . o 1  o . o o  I
i  o . o o  o . o o  o . o o  o . 0 1  o . o o  I
|  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 0  I
+ - - - - - - - - - -

0 . 0 5  0 . 0 1  0 . 0 3  0 . 0 1  0 . 0 1
0 . 0 3  0 . 0 1  0 . 0 3  0 . 0 0  0 . 0 1
0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 4  0 . 0 0  0 . 0 0
0 . l a  0 . 0 0  0 . 0 3  0 . 0 1  0 . 0 0

0 . 1 1  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0
0 . 0 5  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0
0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0
0 . 0 1  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0
0 . 3 2  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0

0 . 2 1  0 . 0 5  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 0
0 . 2 1  0 . 0 5  0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 0

3 . 0  1 . 3  0 . 2  |  o . 2 t  o . 2 L  0 . 1 1  0 ' 0 4  0 . 0 1
1 . 3  0 . 6  0 . 1  |  0 . 2 1  0 . 2 1  0 . 1 1  0 . 0 ê  0 . 0 1
{ . 3  1 . 9  0 . 3  + - - - - - -

t . 2  0 . 9  o . o  |  0 . 2 1  0 ' 0 7  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 0
0 . 1  0 . 1  o . o l o . 2 4 o . o 1  o . 0 3 o ' 0 2 o . o o

| 19 uÈiliaatsion de produita phytosanitaircs

I  À o - 1  -  P P H = o u r  
-  

0 . 4 3  1 1 . 3 3  !  
- i ' ! !  - 9 ' l l  - 9 ' 6 1  - o ' 5 0  0 ' 0 {  |  s ' e  2 ' 2

I  Ào-2  -  ppH=NoN 4 .8 { t  o .og  i  o ' l s  o 'oa  9 t9s  o 'o {  0 '00  I  0 '5  0 '2

+---------- ----------+ collTRrBttTroN gttl{ItLEE = 6'i l 2'4

|  20 SuPerf ic ie  r iz ico le Physigue

i  z o e  -  z . o o o o  3 o ' o o  1 . 1 s  3 . s B  I  o ' Â !  9 ' : ?  
- 9 ' ? o  ' o ' 6 { t  - 0 ' 3 e

i  z o n  -  3 1 . o o o 0  5 1 . 0 0  0 . 9 ?  { . 4 6  |  o . 1 s  o ' s 2  0 ' 3 0  - 0 ' 1 s  - 0 ' 0 2

i  z o c  -  s 2 . 0 o o o  8 0 . 0 0  1 - o e  3 - q i  |  9 ' 1 ?  9 ' 9 1  9 ' 9 6  0 ' 2 0  0 ' 3 é

i  à o i  -  s l . o o o o  1 . o . o o  1 . o B  3 . 8 s  i  o ' 0 4  - 9 ' ? 1  
9 ' 1 3  0 ' 4 3  0 ' 1 2

i  i o e  _  l d l . o o 0 o  1 4 s 2 . O O  O . g 7  â , . 4 , 2  |  - 0 . 9 1  - 0 . 8 ^  - o . 2 2  0 . 2 1  - 0 , 0 {

+--- - - - - - - -  - - - - - - - - - -+ COMTRIBUTION CI 'UULEE

1 . 1  2 . O  0 . 5
0 . 1  1 . 6  0 . 7
0 . 2  0 . 0  0 . 0
0 . 0  0 . 6  0 . 1
a . 0  r l  . l  0 . ô
5 . 4  8 - 1  L . 7

0 . 1
0 . 1
0 . 0
0 . 0
0 . 0
0 . 3

0 . 9
0 . 5
0 . 1
2 . 9
4 . 5

t . 0  1 . 6
0 . 2  0  . 0
0 .  {  L . 2
1 . 7  0  . 1
0 . d  0 . 0
6 .  5  2 . 9

o . 7  0 . 0
0 . 3  0 . 0
0 . 2  0 . 0
0 . 5  0 . 0
0 . 1  0 . 0
1 . 9  0 . 1

| 2L . Àge en annéca révolues

i  z r e  _  i e . o o o o  3 5 . 0 0  r . L 7  3 . 4 9  |  0 . l l t  9 . 0 3  0 . 2 s  - 0 . 2 6  - 0 . 0 1

i  z r a  -  3 6 . o o o 0  r t 2 . 0 o  1 . 0 2  4 . 1 8  |  - 0 ' 1 ?  - 9 ' 1 1  0 ' 0 8  - 0 ' 2 0  0 ' 0 ?

i  z r c  -  { 3 . o o 0 o  s o . o o  t - 2 2  3 . 3 3  |  - 0 . 0 3  0 ' 9 ?  9 ' 0 1  0 ' 1 3  - 0 ' 0 1

i  z r o  -  5 1 . o o o o  6 0 . 0 0  0 . 8 8  4 . 9 s  I  o - 0 0  - 0 ' 1 ?  - 9 ' l s  0 ' 2 6  0 ' 0 1

i -:v --:l:::: ::-i!------l:il---i:ll-l--l-li--i l3#;3h-3;'3#;31
| 22 . rnvcatisscmenÈ éguiPenrent

i  z z e  -  o . o o o o  o . 0 o  2 . t o  1 . s 0  |  0 ' ? ?  - 9 ' 1 1  0 ' l e  - 0 ' 1 0  0 ' 1 0  |

I  i i c  -  1 . 2 s o o  2 0 . o o  1 . 0 e  r . e r  i  0 . 3 2  o ' 1 ?  - 9 ' 3 1  o ' 0 {  - 0 ' 1 {  |

|  z z D  -  2 1 . o o o 0  8 0 . 0 0  1 - 0 2  l . r a  i  - o . r z  9 ' 1 1  
- 9 ' 1 1  - o ' o ?  - 0 ' 0 ?  |

|  , r ;  -  8 2 . 0 o 0 o  2 6 6 3 0 ' o o  1 ' 0 5  l . o r  i  - 0 . ? {  - o ' o ?  o ' 3 3  o ' 2 3  0 ' 0 2  I
+--- - - - - - - -  - - - - - - - - - -+ CONTRIBUTION CIJUI 'LEE =
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2 4 . 7 0

7 . 6 9
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2 9 . 9 7
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LL.72
? 0 . 0 6
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2 4 . 7 0
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1 0 . 9  0 . 9
- 1 3 . 2  - 1 5 . 2
-10 .2  -L0 .1

110 1 1 0 . 0 0 7 . 9 - 5 . 2 { . 5 3 . 0 - 0 . 8

687 6 8 ? . 0 0 3 . 5 1 . 9 - z . z 3 . 3 1 . 9
288 2 8 8 . 0 0 - 1 1  , 1 0 . 5 - 3 . 0 - 3 . 0

1 1 3 1 1 3 . 0 0 - 7 . 0 0 . 5 3 . 5 - i l  . 1 0 . 8
10 1 0 . 0 0 - 2 . 5 L . 7 0 . 9 - 0 . 2 - 0 . {

278 2 7 8 . 0 0 - 1 0 . d  s . 1  0 . 9
9 3 0 . 0 0 1 0 .  {  - 5 . 1  - 0 . 9

- 0 . 2  2 . 9 - 0 . 5 5  0 . 2 7 0 . 0 5  - 0 . 0 1  0 . 1 5
0 . 2  - 2 . 8 0 . 1 6  - 0 . 0 8 - 0 . 0 1  0 . 0 0  - 0 . 0 4

0 . 1 2
0 . 0 9

- 0  . 2 1
- 0 . 6 3
- 0 . 8 0

- 0 . 4 8
0  . 0 5
0 . 0 3
0 . 0 5
0 . 5 {

0 .  . l11
- 0 . 0 6
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0 . 3 1
0 . 2 7

0 . 2 7
0 . 0 8

- 0 . 1 6
- 0 . 3 7
- 0 . 0 ?

- 0 . 0 7
0 . 0 s

- 0 . 1 1
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- 0 . 1 3

9 . 9 8
0 . ? 5
3  . 1 9
9 .  6 9

1 1 9 . 8 0

L J 5

0 . 3 09 3 0

8 0 8  8 0 8 . 0 0  |  - 8 . 0  - 3 . 3  9 . 9  1 3 . 4  0 . s  |  - 0 . 1 6  - 0 . 0 ?  0 . 2 0  0 . 2 1  0 . 0 1  |  0 . s 0
3 9 9  3 e e . o o  i  s . o  3 . û  - 9 . s  - 1 3 . {  - 0 . s  i  0 . 3 3  0 . 1 {  - 0 . { 0  - o . s s  - o . o z  |  2 . 9 1

o  o . o o  i  o . o  o . o  o . o  0 . 0  o . o  I  o . o o  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  |  0 . 0 0

| 8 . Etes-voua nênbre aseociation? ^ ^, | 
|

I  n 5 . _ l  -  u - À s S o c = l  i 6 s  { 6 9 . 0 0  !  
- ? . 0  - s . 8  1 0 . 0  - 2 . 8  - 1 . 2  

!  
- 0 . 2 s  - o - z L  0 . 3 6  - 0 . 1 0  - 0 ' 0 4  |  1 ' s s  I

|  À F _ 2  -  M J S S o c = 2  7 3 s  ? 3 9 . 0 0  i  r . o  s . 8  - 1 0 .  O  2 . 5  L . 2  i  O . r o  0 . 1 3  - 0 . 2 3  0 . 0 6  0 ' 0 3  |  0 . 6 3  |

+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  + - - - - - - - - - -  - - - - + - - - - - - - - - - +

I  *11 -  ; i : i : ; ; " :âcteur 
t* ' ï f r t ' * ià l iâ i t " i  u 

o.u - : . t  -1.s -1.8 1.8 !  o.{3 -0.s2 -0.1é -0.1? 0.{s I  to.ro I
I  ÀK-2 -  FÀcr-Lnr=z tos 4os.oo i  t . t  -s 'o - ; ' .8 ô: i  - { .1 i  o '23 -0.20 -o '12 

:  :3 : Î  } :  |  . , l ' l :  I

I  
f a  .  F l 4 f E À  l a L l

1  À K - 1  -  F À c r - L l t i ! = l  l o s  1 0 5 . 0 0  !  { ' 6  - : . 9  - 1 . s  - 1 . 8  1 . 8  !  O ' { 3  - o ' s 2  - o ' 1 é  - o ' 1 ?  0 ' { s  |  1 0 ' s 0  |

I  À K _ 2  -  F À c r _ L n r = z  t o s  4 o s . o o  i  r . r  - s . o  - ; ' . s  ô : i  - { . 1  i  o . z 3  - 0 . 2 0  - 0 . 1 2  o ' 0 2  - 0 . 1 ?  |  1 ' e s  I

|  À K - 3  -  F À c r - L r r { = 3  1 0 e  r o s . o o  i  t . t  - 4 . 9  ô . s  7 . t  - s . {  i  0 . 6 0  - o ' { 2  o ' o s  0 ' 6 7  - o ' { e  I  1 0 ' 0 8  |

I  À x - {  -  F Â c r - L D { = {  2 3  2 3 . 0 0  i  - t . o  - 3 . !  - 1 ' 9  - 0 . ?  - 1 . {  i  - 1 . 0 3  - o ' ? 3  - o ' 3 8  - O ' 1 {  - o ' 2 9  I  s l ' s 2  |
I  À r  s  -  F À c r  L r i l = 5  3 2 4  3 2 { . O O  i  - 2 . '  1 0 . 6  - i . O  - 2 . 3  s . 4  i  - 0 . 3 ?  0 . s 1  - 0 . 2 1  - 0 . 1 1  0 . 2 6  |  2 ' 1 3  |

; ; ;  i ; ; : ; ;  i  t . t  - 4 . G  0 . 6  7 . t  - s . {  i  o . 6 0  - 0 . 1 2  o ' o s  o ' 6 7  - o ' { e  I  1 0 ' 0 8  |
1 2  1 2  ^ r '  |  - E  n  - 1  q  - 1  q  - o - ?  - 1 - 4  |  - 1 . 0 3  - 0 . ? 3  - 0 . 3 8  - 0 . 1 {  - o ' 2 9  I  5 1 ' 5 2  |

I  À x - 5  -  F À C T - L r i l = s  3 2 4  3 ? 1 1 . 0 0  |  
- t - t  l u . o  - r ' u  - ' ' J  r ' t  |  - : ' : j  
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l  À K - 6  -  F À c r - L D , t = 6  3 5  3 5 . 0 0  !  t . t  - 2 . t  r . l  - 2 . 3  1 . 1  i  0 . 3 1  - 0 . 3 s  0 . 2 3  - o ' 3 8  o ' 1 9  I  3 3 ' s 1  |

|  À K _ z  -  F À c r _ L D d = l  z o l  2 o ? . o o  i  - s . s  3 . 6  1 o . z  - 0 . ?  - o . B  i  - o - 3 5  0 . 2 3  0 . 6 {  - 0 . 0 s  - 0 . 0 5  |  { ' 8 4  |

I  1 9  !  v e f r r F e L 4 e . r

|  À L _ l  -  s E H = 1  2 3 g  2 3 9 . 0 0  |  
- e . {  1 1 . 8  1 { . 9  - 3 . {  2 . 1  !  

- O . s {  0 . 5 8  0 . 8 ?  - 0 . 2 0  0 . 1 2  |  t ' o s  I

|  À L _ 2  -  s E l ! = Z  9 6 9  e 6 9 . O O  i  ' . 0  - r r . s  - i i . 9  3 . {  - 2 . 1  i  0 . 1 3  - 0 . 1 ?  - 0 . 2 1  o . O s  - 0 . 0 3  |  0 . 2 s  I

+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  + - - - - - - - - - -  - - - - + - - - - - - - - - - +

|  19 Ut i l isat ion de grodui t t  phytosaniÈai rea

i  e o _ r  -  p p H = 1  e B  g e . ô ô  I  
- 1 1 . 1  - ? . 1  - G . 3  - 5 . 2  o . d  |  

- 1 . 6 6  - 0 . e 1  - 0 . 6 1  - 0 . s 0  0 ' 0 {  |  1 1 . 3 3

|  À o _ 2  -  p p H = Z  1 1 1 0  r r r ô . ô o  i  r z . r  9 . {  5 . 3  5 . 2  - 0 . {  |  0 . 1 5  0 . 0 8  o . o s  o . o 4  o ' 0 0  |  0 . 0 9
+- - - - - - - - - -  - -+ - - - - - - - -  + - - - - - - - - - -  - - - -+ - - - - - - - - - -

20 Superf lcic r izicole PhYeiquc
2 0 À  -  2 . 0 0 0 0  3 0 . 0 0  2 6 t  2 6 { . 0 0
2 o B  -  3 1 . 0 0 0 0  5 1 . 0 0  2 2 2  2 2 2 . 0 0
z o c  -  5 2 . 0 0 0 0  8 0 . 0 0  2 5 0  2 s 0 . 0 0
2 0 D  -  8 1 . 0 0 0 0  1 é 0 . 0 0  2 r 9  2 { 9 . 0 0
2 o E  -  1 { 1 . 0 0 0 0  1 ê 5 2 . 0 0  2 2 3  2 2 3 . 0 0

| 2L . Àge en années révolues
|  2 1 À  -  1 8 . o o o o  3 5 . 0 0  2 6 9
I  z r s  -  3 6 . 0 0 0 0  1 2 . 0 0  2 3 3

|  8 . 2  e . 6  - . . s - 1 1 . 8  - 1 . 2  I  o . { s  0 . 5 2  - 0 . 2 4  - 0 ' 9 _ {  - ! . 1 ? l  
l ' : 9

i  z . s  B . s  s . o  - z . s  - 0 . 3  |  o . l s  0 . 5 2  0 . 3 0  - 0 . 1 s  - 0 - 0 2  |  { ' 4 4

i  l . o  0 . 8  t . o  3 . 6  6 . 1  i  0 . 1 ?  0 . 0 4  0 . 0 5  o . 2 o  0 . 3 {  |  3 ' 8 3

i  o . o  - s . {  z . L  1 . s  2 . 1  i  o . o {  - 0 . 3 1  0 . 1 3  o . { 3  0 . 1 2  |  3 ' 8 s

- -i-:11 -l-:il:l - -:1-l- --i:l --:1:! -l---l-li--:l-li---3:ii-- -l-31- -:i-ll-l-- - - -i:ii
2 6 9 . 0 0  I  2 . 6  0 . 6  4 . 1  - 4 . 9  - 0 . 2  |  o ' 1 4  0 . 0 3  0 . 2 5  - 0 . 2 6  - 0 . 0 1  |  3 ' { 9

2 3 3 . 0 0  i  - z . s  - 2 . t  1 . {  - 3 . 4  L . 2  |  - 0 . 1 ?  - 0 . 1 4  0 . 0 8  - 0 . 2 0  0 . 0 7  |  i l  . 1 8
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2 1 C  -  t 3 . 0 0 0 0  5 0 . 0 0
2 1 D  -  5 1 . 0 0 0 0  5 0 . 0 0
2 1 8  -  6 1 . 0 0 0 0  9 0 . 0 0

279
203
221

2 0 3  . 0 0
2 2 { . 0 0

22 . lnvêstiescurêne équipcnenÈ
2 2 À  -  0 . 0 0 0 0  0 . 0 0
2 2 8  -  0 . 1 3 1 0  1 . 0 0
22c -  r .2500 20 .00
22D -  2L .0000 80 .00  232
22E -  82 .0000 26630.00  210

|  8 . 0  - 3 . 7  s . 5  - 2 . 7  2 . 8
|  1 .  s  0 . 7  - 0 .  s  - L . 7  - 2 , 5

I  s . ?  3 . d  - s . 6  0 . ?  - 2 . 5

|  - 2 . 9  2 . 2  - 6 . 8  - 1 . 1  - 1 . 1

l - 1 3 . 0  - r . 2  i . 7  4 . 0  0 . 6

{81
L

25L

{ 8 1 . 0 0
{ . 0 0

2 5 1 . 0 0
2 3 2  . 0 0
2 r 0 . 0 0

0 . 2 8  - 0  ,  1 3  0 . 1 9  - 0 . 1 0  0  .  l 0
0 . 7 7  0 . 3 7  - 0 . 2 6  - 0 . 8 1  - L . 2 7
0  .  3 2  0  .  1 9  - 0 . 3 1  0 . 0 4  - 0 . 1 r

- 0 . 1 7  0 . 1 3  - 0 ,  { 0  - 0 . 0 ?  - 0 . 0 6
- 0  . 7 5  - 0 . 0 7  0 . 3 3  0 . 2 3  0 . 0 3

1 . 5 1
3 0 1 . 0 0

3  . 8 1
1 . 2 t
{ .  0 3

23 . Rêvcnu Èotal du nénage
2 3 À  -  1 0 5 . 0 0 0 0  1 { 1 5 . 0 0  2 1 2
238 -  1 t25 .0000 22L0.00  212
2 3 c  -  2 2 1 5 . 0 0 0 0  3 2 6 { . 0 0  2 1 2
2 3 D  -  3 2 8 5 . 0 0 0 0  6 0 0 0 . 0 0  2 l l
2 3 8  _  6 0 3 3 . 0 0 0 0  r r r r r r r r  2 3 8

Facteur 2

AG-1

r 1 1

-225

2 4 2 . 0 O  I  1 1 . 5  - 0 . 7  r . 2  - L . 7  - 1 . 8
2 1 2 . 0 0  |  7  . 9  - 1 . 0  - 3 .  s  O . 2  L . 2
2 ! 2 . 0 0  |  { . 0  1 . 0  1 . 1  1 . ?  0 . 5
2 { { .  0 0  |  - 3  .  I  r . 7  - 2 . 7  0 .  0  0 .  ?
z 3 a . o o  |  - r g . z  - r . o  1 . 0  - 0 . 2  - 0 . 6

r Ao_1

IABl7
AA-E

0 .  5 6  - 0 . 0 t  0 . 2 4  - 0 .  1 0
0 .  { 5  - 0 . 0 6  - 0 . 2 0  0 . 0 1
0 . 2 3  0  . 0 6  0 . 0 6  0 . 1 0

- 0 . 2 2  0 . 2 7  - 0 . 1 5  0 . 0 0
- 1 .  1 {  - 0  . 2 3  0 . 0 6  - 0 . 0 1

- 0 . 1 0
0 . 0 7
0 . 0 3
0 . 0 {

- 0 . 0 4

3 . 9 9
3 . 9 9
3 . 9 9
3 . 9 5
{ . 0 8

3  ( s u p R )  S u p e r f i c i e  r l z i c o l e  |  1 2 0 8  1 2 0 8 . 0 0  1 0 1 . 6 6  1 2 6 . 2 0  |  - 0 . { 2  - 0 . { 5  - 0 . 0 8  0 . 1 1  0 . 0 1
4 (ÀCE )  Àcê cn  annécg révo lu  |  1208 1208.00  17 .22  13 .?8  |  -0 .01  0 .01  -0 .18  0 .15  -0 .03

10 (EQUr)  rnvêEÈiarcnenr  éor ipe l  1208 1208.00  3L6.77  1360.01  I  -0 .30  -0 .08  0 .07  -0 .01  -0 .02

15 (Rt , tT1)  Rcvcnu co t . l  du  uéna |  1208 1208.00  45é1.95  61 t2 .79  I  -0 .51  -0 .12  -0 .02  -0 .05  -0 .02
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Facteur 4

1.50

0.75

-0.75

-1.0 ,0.5

VARIABLES NO!{TNÀLES ÀC:FTVES 21 VâRIÀBLES 91 I'TODÀLITES ÀSSOCIEES

-15 1 . 00.5
Facteur 2

5.6 AFCM DEs PERFoRMANGES DES 480 RECULTEURS EMPLOYEURS

D'tNrRANrs (FAO UPDR 99)

Variables, histogramme et AFCM des performances des riziculteurs employeurs d'intrants

oÉ-a:

: AE-6

AB-5

A K 3
I

AB12
I

I
AA-4

AG-1

r IAB1B
A911-e

11
1 3
1{
1 5
L7
18
1 9
2 l
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
27

.  gonê d 'caqut tc
, sygthc dc Aroductlon rizicolc
. Nivcau d'ineEruction
. Elcvtg€ dce porcins

. Elcvage des bovine

. Etra-vous !mbr. accociation?

. t[ontànt dc crédiÈ coDErâcté
, notif du DoD rceoura au crédiÈ
. CormÊnt voycs-vauE h fêrÈlliÈé du ro1 z

. Premier facteur llnitanÈ I'utll isation d

, util iBation de a@nce arnélioréc
. util isation dc fr.ruure uinéralc

. utilisatioa de finrrc organiquc

. utilhation dc prodult thytoranitairc

. Exlrtc-t-il ua vulgariratcur dane }c vil

. DlsBÀncG Gntrê le villagc ct lc licu dc

. Supsrficlc rizlcolc pbyelque

. Àg€ rn annéca rénoluce
, Iovc!ÈLlscrænt éorlpæeat
. Ravênu ænétairc total du nénngc

. RdrdænÈ global dtc 1'e:çloitrÈion

6 l{ctDAlrTES
18 l,lODÀl,ITES

5 ilOnÀLrlES
2 MOt)ÀLrlES
lÛ XODÀLTTES
2 IIODÀI,TTES
2 I{ODÀLIIES
3 MODÀLITIS
3 ttODÀtJITES
? I,IODÀLIIES
2 IIODILITES
2 T,IODÀLTTES
2 I{ODAI,ITES
2 I(oDÀLITES
2 IIODÀLIÎES
3 I@DÀT,ITES
5 IioDÀLITES
5 ttoDÀLIlAS
5 IIFDÀI,IÎES
5 I{ODÀL'ITES
5 T@DÀI,ITES

VÀRIÀAûAS CoIfrIIûU8S rL,LUSrnÀTrlfEs 5 VÀRIÀBTJES

3
{

1 0
15
2 0

Supcrticla rlrlcolc physlquc
àorê cn anaécg révolucs
hveacireænt égultxncnt
Ravenu ænéÈalrc Èotal du nénagrc
RGnd@at globel dc I's:q'loiÈrtloa

COIITINUE
conlutoE
CO!ÙTINT'E
cortl$ntE
CO*TI$I'B

I
I
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1
2
3
4
5
6
7
I
9

10
1 l
L2
1 3
1{
15

0  . 1 8 { 3
0 . 1 5 { 9
0 . 1 3 { 3
0 . 1 1 8 9
0 . 0 9 1 3
0 . 0 8 8 3
0 . 0 8 0 1
0 . 0 ? 3 6
0 . 0 6 8 8
0 . 0 5 ? ?
0 . 0 5 6 5
0 . 0 6 1 3
0 . 0 6 1 2
0 . 0 5 8 5
0 . 0 5 6 5

7 . 1 1
5 . 9 ?
s . 1 8
{ .  5 9
t . 5 2
3 .  { 1
3 . 0 9
2 . 4 1
2 . 6 5
2 .  5 1
2 . 5 7
2 . 3 6
2 . 7 6
2 . 2 6
2 . 1 8

7 . 1 1
1 3 . 0 8
1 8 . 2 6
22.8r
2 6 . 3 7
2 9 . 7 7
3 2 . 8 6
3  5 . 7 0
3  8 . 3 5
4 0 . 9 ?
ô 3 . 5 3
4 5 . 9 0
4 8 . 2 6
5 0 . 5 1
5 2 . 6 9

1 . zonê d'cDquâcc ^ ,- | I
À À - 1  -  z o g E = N o r d  5  s . g o  |  0 . 3  - 0 . 5  0 . 6  0 . 9  - 1 . 0  |  0 . 1 2  - 0 . 2 4  0 . 2 7  o . û 1  - 0 . 1 6  |  9 0 . 8 8  I
ÀÀ_z  -  zo r i rn=Nord  oues r  19  19 .ôô  i  o . z  -1 .9  L7 .7  s .3  - t . o  i  o .os  -0 . {3  3 .99  1 .20  -0 .2 {  |  23 .18  |
À À - 3 - z o l { E = c e n c r e o u c E t  1 3 ?  1 3 ? . o o  i  2 . 6  1 5 . 9  0 . 3  ê . 6  { . 5 i  0 . 1 8  1 . 2 1  o . o 2  o ' 3 3  0 ' 3 3 1  2 ' 3 5 1

âÀ_4  -  zo rE=Haur  Dra reau  z t1  23? .oo  i  - t r . s  -10 .2  -g .s  3 .9  -2 .3  i  -0 .5?  -0 . {6  -0 .38  o . l s  -0 .10  I  o . r l  I
À À _ s  -  z o N E = E a r  l E  r s . o o  i  - a . 6  5 . 1  { . 1  - 1 6 . 1  - ? . 6  

i  
- 0 . 6 ?  1 . 3 0  1 . 0 3  - { . 0 e  - 2 . { !  |  z s - 0 r  I

Ë: _::=:y::::-- ----ai-- :::ii -i--i!:i -:::t--:t:t--:t:t---t:1-1---i:!l--:i-11--:l:ii--:3:li---l:ll-l-----l:1!-l
2 . Systèn'e dc producÈlon rigicole ^ -^ | ^ |

À B - 1  -  s y s r E u E = I  o  o . o o  |  0 . 0  0 . 0  0 . 0  o . o  o ' o  I  o . o o  o . o o  o . o o  o . o o  0 ' 0 0  |  0 ' 9 !  |
Â B - 2  -  s ï s r E l { 8 = Z  1  1 . ( ) O  i  - 0 . 5  - 0 . 6  1 . 5  O . a  0 . 1  i  - 0 . r 8  - 0 . 5 8  1 . s 3  0 . 3 5  0 . 0 6  |  1 5 8 . 3 8  |
À B - 3  -  s y s r ' i r E = 3  r  l . ô ô  i  o . u  - 0 . 3  - 0 . 1  0 . e  - 1 . a  i  o . 2 7  - 0 . 1 5  - o . o {  0 . 4 3  - 0 . s 9  |  1 1 3 . 8 5  I

- - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - + -

2 . systènê dc producÈlon rigicole
À B _ 1  -  S y S l E u E = I  o  o . o o  |  0 . 0  0 . 0  0 . 0  o . o  o . o  I  o . o o  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  |  0 . 0 0

^  ^ r  I

1 4  1 { . 0 0  |  0 . 3 1 ? . 8  s . r  - o . a  i  0 . 0 8  - 0 . s 9  { . 5 8  1 . 4 1  - 0 . 0 6  |  3 1 . 8 1

L . 2  1 . 3  - O . e  |  0 . 0 9  0 . 1 s  0 . 3 8  0 . { 3  - 0 . 2 5  |  s 0 - 0 r

2  . 5 1

13 Coænt voyer-vouê Ia fertil ité du so1 ?

ÀB_ô -  sys r ' r r ' = {  t4  1 { .oo  i  o .  t  -2 .3  1? .8  s . r  -0 .a  i  0 .09  -0 .s9  { .58  1 .41  -0 .06  |  31 .81  |
À B _ s  -  s y s r E û r B - s  o  o . o o  I  o . o  0 . 0  0 . 0  o . o  0 . 0  i  o . o 0  o . 0 o  o . o o  0 . o o  o - o o  |  0 . 0 0  |
À 8 _ 6  -  s y s r r t r { E - 6  5  s . o o  i  - 0 . 1  0 . 1  { . s  1 . 3  - 1 . 1  i  

- 0 . 0 3  0 . 0 6  1 . 9 9  0 . s 9  - 0 . 7 6  |  9 0 . 8 8  |
ÀB_7  -  sys r ' r (E=7  27  2 i .oo  i  -0 .6  5 .?  r .7  0 .3  . . 6  i  -0 .11  1 .0?  0 .31  o .os  0 .87  I  19 .01  |
À B _ B  -  s y s l r E M E = B  3 6  r s . ù o  i  r . s  1 1 . 0  - 1 . 1  0 . 2  s . e  i  0 . 2 3  1 . ? 6  - 0 . 1 ?  0 . 1 2  0 . 9 0  |  t t . l f  

I
À B _ 9  -  s y s r g ( E = e  9  9 . 0 0  i  0 . 3  0 . 5  1 . 2  1 . 3  - 0 . 8  !  o . o 9  o . 1 s  0 . 3 8  0 . { 3  - 0 . 2 5  |  s 0 - 0 r  I
À B 1 o  -  s y s r E i l E = l o  6 s  6 5 . 0 0  i  z . s  s . 7  - 0 . {  r t . 8  - 1 . 1  i  A . 2 g  1 . 1 1  - 0 . 0 4  O . 5 s  - 0 . 1 3  I  6 . 0 ?  I
À 3 1 1  -  S y s r E ! { E = l l  1 3 3  1 3 3 . 0 0  i  - r o .  L  - 7 . 7  - { . 6  O . O  5 . 5  i  - 0 , ? {  - O . s ?  - 0 . 3 4  0 . o o  0 . { 0  I  2 ' { 5  I
À812  -  sys rE i lE=r2  89  ag .oo  i  - r . ,  -2 .3  - s . s  s .g  -10 .2  i  -o . zs  -o .22  -0 .53  o .ss  - r .02  I  ô '16  |
À 8 1 3  -  s y s r B t { E = l 3  l s  l s . o o  i  - s . z  - 3 . 8  0 . 3  - 1 . 8  3 . 4  i  - 0 . 9 3  - 0 . 9 7  0 . 0 6  - 0 . { 7  0 . 8 6  |  2 9 . 6 1  IÀ 8 1 3  -  S Y S T B ! i E = 1 3  1 5  l 5 . u u  |  

- r .  /  - r . ë  u . r  - r . o  J . t  |  - Y ' : :  - : ' : 1  
: ' : :  

v ' v e  I

À 8 1 ô  -  s y s r E r d E = l {  o  o . o 0  |  o . o  0 . 0  0 . 0  o . o  o . o  i  o . o o  0 . 0 0  0 . o o  o . o o  0 . 0 0  |  0 . 0 0  |
À B t s  -  s y s r E M E = l S  0  o . o 0  i  o . o  0 . 0  o . o  0 . 0  0 . 9  |  0 . 0 0  o . o 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  |  0 . 0 0  |
À 8 1 5  -  s r s r r r r r E = l 5  l s  1 s . o o  |  - 2 . 5  s . l  . . 1  - 1 5 . 1  - e . 6  i  - 0 ' 6 1  1 ' ! 9  1 ' 9 1  

- 1 ' 9 1  - ? ' l ?  
|  3 ? ' : 1  |À 8 1 5  -  S T S T B I i I E = 1 5  1 5  l , s . q u  |  

- / 1  . ô  5 . I  . . I  - I o . I  - t . o  
|  

- u ' q '  À ' J v  - ' ! J  I

À81?  -  sys rEnE=r7  36  ro .ôo  i  t a .1  - { . 6  -0 .8  -4 . s  s ' 1  i  2 .26  -o -? {  - 0 . i 1  - 9 .11  9 ' ! i  |  11 ' 1 !  |
3 1  3 1 . 0 0  |  ? . 6

| 5 .  Niveau d' inetnrct ion
i . r c _ : .  -  N r v E = r l r c È r r é  t s  l s . o o  |  - 1 . 3  2 . 6  8 . s  0 . 9  1 . ?  |  - 0 . 3 2  0 . 6 6  2 - L 6  0 . 2 2  0 . ô 2  |  2 9 ' 6 3

i  ; è _ ;  -  l l n r s = p i i r - i r c  z t l  2 l ? . o o  i  - l . o  - 0 . 6  1 . 0  2 . 0  0 ' ?  |  
- 0 . 1 6  - 0 . 0 2  0 . 0 r  0 ' 0 8  0 ' 0 ?  |  I  : ?I  

_ -  - - -

i  . r c - i  -  N lvE=Secor rda i re  le r  c  131 131.00  |  1 .5  -1 .?  -2 . I  -2 .9  -1 .3  
|  0 .11  -0 '12  -0 '16  -o '22  -0 '09

I  r ^  ,  -  f f i F - e a ^ ^ a â r { ç a  ? À  a  6 1  f , t  - ô ô  |  r t - g  L - 1  - 2 . t  - 0 . 3  0 . 5  I  0 . 5 8  0 . 2 0  - 0 . 2 9  - 0 . 0 3  0 . 0 7
i  r c - l  -  $ rvE=s€conda t re  2è  c  61  61 .00  i  t . l  1 : .1 -  -? . !  -9 .1  

9 .9  I  o . ss  0 .20  -0 .2e  -0 '03  9 '91  |  -6 ' s3
I  r c_s  -  MrvE=sup ,é r i cu r  6  6 .00  i  O .Z  0 .1  -1 .2  2 .0  -1 .3  |  0 .09  0 .06  -O .sO 0 .81  -0 -s1  |  ?5 .56
+ - - - - - - - - - -

| 6 . Blevage dea porcins

|  À D _ 1  -  p o R C = o * i  l s t  l s r . o o  |  2 . {  - 0 . 5  - 3 . 9  { . 1  - 6 . 2  
!  0 . 1 5  - 0 ' 0 3  - 0 . 2 6  0 . 2 7  ' 0 ' t 1  

|  1 . 9 8^  . ^  |
i  l p _ z  -  p o R c = N o n  3 2 6  3 2 6 . 0 0  i  - 2 . 1  0 . 5  4 . 2  - { . ô  6 . s  |  - 0 . 0 6  0 . 0 2  0 . 1 3  - 0 . 1 3  0 . 1 9  |  0 . { 1 '

| ? Elevagê dce bovina

i * _ r  -  s o v = o ' r i  3 3 s  3 t s . o o  |  5 . ?  9 . 1 _  1 . 6  9 . 3  - s . ?  !  0 . 1 5  o . o 2  0 . 0 5  0 . 2 7  - 0 . 1 6  I  0 ' 3 7

i  a { z  -  B o v Ê N o n  t c s  r r i . ô ô  i  - a . r  - 0 . ?  - 1 . {  - e . 1  s . s  i  - 0 . 3 2  - 0 . 0 s  - 0 . 1 0  - 0 . 6 3  0 ' 3 8  |  z . L 1
+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - + - - - - - - - - - -  - - - - + - - - - - - - - -

I S . Et€É-voua rttsobrc aseociation?

i  * _ t  -  { _ À s s o c = o u |  z o z  2 o a . 0 o  |  1 1 . 9  g . 9  2 . s  - 0 . 3  - s . {  |  o . s 8  0 . 3 2  0 . 1 3  - 0 . 0 2  - 0 . 2 9  |  L . 2 7

l e r _ z - u , - À s s o c = N o n  2 7 8  2 ? 8 . 0 0  i - r 0 . 8  - 6 . 0  - 2 . 4  0 . r  s . s i  - 0 . { 1  - 0 . 2 3  - 0 . 0 9  0 . 0 1  0 . 2 1 1  0 . 6 s
+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - + - - - - - - - - - -  - - - - + - - - - - - - - - -

| 9 ËontànÈ de crédit contracEé

i  r e - r  -  cREDrÈ l  3e  3e .99  I  1 l - l  - ? . !  - l . l  9 . :  
- : ' :  

|  1 ' 83  -o ' ôo  -o ' l e  9 ' 99  
-9 ' ! 9  

|  10 ' ?8
i . t c _ z  -  c R E D r r = z  4 { 1  { { 1 . 0 0  |  - r S . 6  3 . ?  2 . 0  - 1 . 1  5 . s  |  - 0 . 1 s  o . o 3  0 . 0 2  - 0 . 0 1  0 . 0 5  |  0 . 0 {

+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - + - - - - - - - - - -  - - - - + - - - - - - - - - -

ÀiI-1 - FRBTIL-S=BoD!ê 2 9 6  2 9 6 . 0 0 2 . 9  - 0 . 7  - 6 .  {
- 2 . 2  1 . 9  1 . 5
- 1 . 0  - 2 . 1  1 1 . 9

5 . 1  - 3 . 1
- 5 . 9  2 . 5

1 . {  1 . 6

0 . 5 5
1 . 8 0

2 L . 9 7
I 0 . 1 0  - 0 . 0 3  - 0 . 2 2  0 . 1 8  - 0 . 1 1

- o  . 1 {  0 .  1 2  0 . 0 9  - 0 . 3 7  0  . 1 6
- o  . 2 2  - 0  .  5 9  2  . 6 0  0 . 3 2  0  .  3 5

ÀJ-2 -  FRETIL-S=8n baiese 16{  16{ .00

AJ-3 - FRETIL-SÊt{àuvaise 20 20'00

1{ . Prarier facteur linitant I'uÈilisaÈioD d
ÀX-1 - FÀCT-LfM=Maiconnaie 22 22.00

ÀK-2 - FÀCT-LIH=HcntaliÈé ].27 127.00

Àx-3 - FÀCT-LIH=Incxiatence 22 22.00

ÀX-{ - FÀC1-LD,!=EloiFtænt 11 11.00

ÀK-5 - FÀCT-LIltÊPrix élavé 191 194.00

ÀK-6 - FÀCI-LIri[=àJrg r^rrgari 9 9.00
9 5  9 5 . 0 0

- 0 . 9  - 3 . 6  2 . 6  0  . 0  0 . 9
- L . 2  - 1 . 9  0 . 4  - 3  . 0  3  . 4
- 0 . 5  0 . 1  5 . 3  2 . A  - 0 . 8
7 . r  - 5 . 3  - 0 . 9  - 3 . 5  - 0 . 2

- 2 . 2  0 . é  - { . 1  - 0 . 3  2 . 6
0 . 8  0 . 9  0 . 1  - 1 . 0  0 . 7
2 . O  s . 2  0 . 8  3 . 9  - 1 . O

- 0 . 1 8  - 0 . ? 6  0 . 5 4  0 . 0 0
- 0 . 0 9  - 0 . 1 4  0 . 0 3  - 0 . 2 3
- 0 .  1 0  0 . 0 1  1 .  1 1  0 . 5 0
2 . 2 0  - 1 . 5 9  - 0 . 2 6  - 1 . 0 5

- 0 .  1 2  0 . 0 2  - 0 . 2 2  - 0 . 0 2

0 . 2 1  0 . 3 0  0 . 0 2  - 0 . 3 2

0 . 1 8  0 .  { ?  0 . 0 ?  0 . 3 6

0 . 2 0
0  . 2 5

- 0 . 1 8
- 0 . 0 6

0 . 1 {
o . 2 2

- 0 . 6 4

1 9 . 8 8
2 . 6 2

1 9 . 8 8
{ 0 . 7 6

1 .  3 ?
5 0 . 0 . [

3  . 8 {
ÀK-? - FÀCT-LD{=Àutre

| 16 utilisatlon dê scnênce anéliorée

i  u , _ r  -  s n { = o u i  1 s 5  1 s 6 . 0 0  |  2 . s  1 1 . !  - é . 0  3 . e  1 . 1  !  0 . 1 6  0 . 7 s  - 0 . 2 6  
9 . ? :  9 . ? 1  |  

1 . e l

i  r i _ z  -  s E t d = N o n  3 2 4  3 2 . . 0 0  i  - 2 . 3  - 1 2 . 0  d . 3  - 4 . 2  - 3 . 8  i  - O . O ?  - 0 . 3 6  0 . 1 3  - 0 . 1 3  - 0 . 1 2  I  o - 4 2

+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - + - - r ' - - - - - -  - - - - + - - - - - - - - - -

| 1? tltl l ieaÈion de fum,rrc minéralc

i  r l - t  -  F M r N = t r i  2 0 0  2 o o . o 0  !  8 . ?  1 1 . 1  - 2 . r  - 2 . 1  3 . ?  !  0 . 4 5  0 . 6 1  - 0 . 1 3  - 0 . 1 3  0 ' 1 9  |  1 ' 3 0

l e r c z  -  F n r N = N o n  2 8 0  2 8 O . O O  i  - A . S  - r r . e  2 . 5  2 . 3  - 3 . ?  i  - 0 . 3 2  - 0 . { 3  O . 1 O  O . O 9  - 0 . 1 4  |  0 . 6 d

+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - + - - - - - - - - -  - - - - - + - - - - - - - - - -

I ra utilisat,ion de fumure organique
i m - r  -  F o R G = o u i  3 ? 3  3 ? 3 . 0 0  I  - 6 . 6  - 1 { . a  - 0 . 5 0 . 2 33 . 6  - 6 . 0  |  - 0 . l s  - 0 . 3 2  - 0 . 0 1  0 . 0 8  - 0 . 1 3  I
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|  Æ I - 2  -  F o R G = N o D  1 0 ?  1 0 ? . 0 0  |  5 . 5  1 3 . {  0 . 6  - 3 . s  s . 6  |  0 . 5 5  1 . 1 3  o . o s  - 0 . 3 0  o . r ?  |  3 . 2 9  |+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  _ + _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ + _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i
| 19 Utilisation de produit phytoaanlÈaire I
|  À o - 1  -  P P E = o r i  7 2  ? 2 . 0 0  |  1 3 . {  - 5 . 2  - 1 . 1  - 4 . 3  L . 7  |  1 . é 5  - 0 . s 6  - 0 . 1 2  - 0 . r 7  0 . 5 1  |  s . 3 s  i
I  l o - z  -  P P H = N o n  t o s  { o s . o o  j  - r r . s  6 . 0  1 . {  t . 7  - 5 . 3  i  - 0 . 2 s  0 . 1 0  0 . 0 2  o . 0 B  - 0 . ô s  i  0 . 1 3  i* - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - + - - - - - - - - -  _ _ _ _ _ + - _ _ _ _ _ _ _ - - +
| 21 ExisÈe-t-i1 urr vulgarisateur clane le vil I
|  À P - l  -  w L o = o u i  3 9 1  3 9 1 . 0 0  !  8 . 6  6 . 1  2 . s  - 0 . 1  - ? . 9  |  0 . 1 ?  o . 1 z  0 . 0 6  o .  o o  - 0 .  l s  |  0 . 1 7  i
I  e p - z  -  v u t c = N o n  g 9  B 9 . o o  i  - r . l  - 5 . ô  - 2 . s  - 0 . 1  ? . 1  i  - 0 . ? o  - 0 . s 2  - 0 . 2 3  - 0 . 0 1  0 . 6 g  i  4 . 1 6  |
+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - + - - - - - - - - -  - - - - - + - - - - _ _ _ - _ _ ;
| 22 . DisÈ,ance enÈre 1e village eÈ le liau d,e r
|  æ - r  -  D r s r = À u  v i l l a g e  { 6 ?  1 6 ? . 0 0  |  1 . 4  - 2 . 3  0 . 5  - 4 . 1  5 . 5  |  o . o 1  - 0 . 0 1  0 . o o  - 0 . 0 2  o . o 3  |  o . 0 o  i
I  l U z  -  D r s î s u o i n s  d e  1 0  R m  1 1  1  . o o  !  

- 0 . 2  1 . s  o . z  2 . 8  - 4 . 3  
i  

- 0 . 0 6  o . r 5  o . o s  o . B {  - 1 . 2 s  i  . 0 . ? 6  i
I  r 0 - r  -  D r s r = P l u . E  d e  1 0  t b  2  2 . o o  I  o . o  l . a  - 0 . 6  0 . .  - 0 . 6  i  - 0 . 0 2  0 . 8 5  - 0 . { 3  o . z 8  - o . l s  i  2 2 s . 5 9  i+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - + - - - - - - - - -  - - - - + - - - - - _ _ _ _ _ +
| 23 Supcrficic rizicole physiguc
I  2 3 À  -  2 . 0 0 0 0  3 0 . 0 0  1 1 3  1 1 3 . 0 0  |  - ? . 6  3 . 1  - 1 . 3  - 8 . {  2 . 8  |  - 0 . 6 2  o . 2 s  - 0 . 1 1  - 0 . 6 9  0 . 2 3
|  2 3 8  -  3 1 . 0 0 0 0  5 1 . 0 0  9 2  9 2 . 0 0  |  - { . 2  { . 0  - z . t  o . B  - 0 . 2  I  - 0 . 3 9  o . 3 B  - 0 . 1 9  0 . o B  - 0 . 0 1
|  2 3 c  -  s 2 . o 0 0 o  s 0 . 0 0  9 {  9 { . 0 0  i  - r . a  r . 2  1 . 1  s . 0  - 1 . 4  i  - 0 . 1 ?  0 . 1 1  o . 1 o  0 . . 6  - 0 . 1 3

|  2 3 D  -  8 1 . 0 0 0 0  1 4 0 . 0 0  1 a  ? { . 0 0  |  0 . 9  - 1 . . 0  - 2 . 1  d . 2  - 3 . 3  |  o . t o  - 0 . r 1  - o . z z  o . a s  - 0 . 3 s
|  2 3 E  -  1 d 1 . 0 0 0 0  1 { 5 2 . 0 0  1 0 7  1 0 7 . 0 0  I  1 3  .  1  - 1  . 2  t . 2  - 0 . 9  1 . 6  1  1 . 1 1  - 0 . 6 1  0 . 3 6  - O .  O ?  0 . 1 {

| 24 . Àge ên annéce révoluee

|  2 â Â  -  1 8 . 0 0 0 0  3 s . o o  g ?  g ? . o o  |  - o . r  4 . {  - 1 . 9  - 3 . 0  - 2 . 9  |  - 0 . 0 1  0 . 4 2  - 0 . 1 8  - 0 . 2 9  - 0 . 2 8

I  2 { B  -  3 6 . 0 0 0 0  4 2 . 0 0  9 0  9 0 . 0 0
I  z a c  -  r 3 . o o o o  5 o . o o  t z s  1 2 s . o o
|  2 4 D  -  s l . 0 0 0 0  6 0 . 0 0
I  z l e  -  6 1 . o o o o  9 0 . o o

|  2 5 À  -  0 . 0 0 0 0  1 2 . 5 0
|  2 s B  -  1 3 . 0 0 0 0  2 { . 0 0

3 . 1  - 1 . 1  - 0 . 4  1 - 5  3 . 1  |  0 . 2 9  - 0 . 1 0  - 0 . 0 3  0 . 1 4  0 . 2 9
1 . 3  1 . 7  - 0 . 1  2 . 1  0 . {  |  0 . 1 0  0 . 1 3  - 0 . 0 1  0 . 1 6  0 . 0 3

- 0 . 3  - 3 . 7  1 . 5  0 . 3  - é . 6  |  - 0 . 0 3  - 0 . 3 8  0 . 1 5  0 . 0 3  - 0 . { 7
- 3 . 6  - 1 . 6  1 . 0  - 1 . 3  3 . 6  |  - 0 . 3 3  - 0 . 1 {  0 . 0 9  - 0 . 1 2  0 . 3 3

- 0 . { s  - 0 . l s  0 . 2 3  - 0 . 2 3  4 . 6 2
- 0 . 5 2  - 0 . 0 7  0  . 0 2  - 0  .  0 8  0  . 2 0
- 0 . 1 8  - 0 . 1 5  - 0 . 3 6  - 0 . 0 8  - 0 . 8 0
0 .  { 8  0 . 0 0  - 0 . 2 1  0 . 3 {  - 0 .  1 ?
0 . 5 û  0 . 0 8  0 . 1 {  0 . 5 0  - 0 . 2 2

- 0 . 0 ?  0 . 1 1  0 . l 1 t  - 0 . 3 7  0 . 3 1

8 0  8 0 . 0 0
9 8  9 8 . 0 0

3  . 0 7
3 . 9 9
3 . 8 9
5 . 2 1
3 . 2 9

â , . 2 8
{ . 1 0
2 . 6 8
4 . 7 t
3 .  6 9

8 . 5 ?
5 . 6 6
5 . 9 6
5 .  ? 5
4 . 0 5
2 . 5 5

| 25 InvêBÈissenent équipenent
{ 8  { 8 . 0 0  |  - 3 . 3  - 1 . 1  L . 7  - 1 . 7  { . 5
6 9  6 9 . 0 0  |  - { . 6  - 0 . 7  0 . 1  - 0 .  ?  1 . 8

|  2 s c  -  z { . s 0 0 0  s 3 . 0 0  6 6  6 6 . 0 0  |  - 1 . 6  - 1 . 3  - J . 2  - 0 . ?  - ? . 0

|  2 s D  -  5 { . 0 0 0 0  ô 0 0 . 0 0  6 9  5 8 . 0 0  |  { . 3  0 . 0  - 2 . 4  3 . 0  - 1 . 5

|  z s E  -  1 2 . , . 5 0 0 0  2 6 6 3 0 . 0 0  9 1  9 1 . 0 0  |  5 . 7  0 . 8  1 . 5  5 . 4  - 2 , 1

|  25-  -  régonse EànquànÈe 138 138.00  i  - r .O 1 .5  2 .0  -5 .2  d . l t

25 RÇvenu nonétaire totÊl du nénage
2 6 À  -  1 0 s . 0 0 0 0  1 { 1 5 . 0 0  5 5  5 5 . 0 0  |  - 5 . 3  { . 1  2 . 7  - { . s  0 . 9
2 6 8  -  1 { 2 s . 0 0 0 0  2 2 1 0 . 0 0  6 8  5 8 . 0 0  |  - { . 9  1 . 3  1 . 5  - 2 . 9  - 1 . ?
2 6 c  -  2 2 1 6 . 0 0 0 0  3 2 6 4 . 0 0  1 8  7 8 . 0 0  |  - 2 . 0  - 0 . t  - 0 . 8  - 0 . 3  - 1 . 2
2 6 D  -  3 2 8 5 . 0 0 0 0  6 0 0 0 . 0 0  1 2 6  1 2 6 . 0 0  |  - 2 . 8  - 1 . 3  0 . 1  0 . 1  { . s
2 6 8  _  6 0 3 3 , 0 0 0 0  r r r i r ' * *  1 5 3  1 5 3 . 0 0  |  1 2 . 0  - 2 . 2  - 2 . 3  5 . 2  - 2 . 7

27 Rendeoent globrl de l'exploitaÈion
- 0 . 1 { t  - 0 . 1 {  2 . 0 {  0 . 2 6  0 . 3 9  I  L 1 . 4 2

- 0 . 6 7  0 . 5 1  0 . 3 4  - 0 . 5 7  0 . 1 1  |  7 . 3 5
- 0 . 5 5  0 . 1 {  0 . 1 7  - 0 . 3 2  - 0 . 1 9  |  5 . 7 6
- 0 . 2 1  - 0 . 0 {  - 0 . 0 8  - 0 . 0 3  - 0 . 1 2  I  { . 8 e
- 0 . 2 1  - 0 . 1 0  o . 0 o  o . o 1  0 . 3 {  |  2 . 6 s

0 . ? 9  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  O . 3 s  - 0 . 1 8  |  2 . 0 0

2 ? À  -  0 . 0 0 0 0  1 0 1 1 . 1 1  3 7  3 ? . 0 0  |  - 0 . 9  - 0 . 9  1 2 . 9  t . 7  2 . 5  |  - 0 . 1 { r  - 0 . 1 {  2 . 0 {  0 . 2 6  0 . 3 9  I  L 1 . 4 2
2 ? B  -  1 0 1 2 . s o o o  1 ? { 1 . 3 9  s B  5 a . o o  i  - o . g  2 . s  3 . 7  - 4 . 4  - 0 . 2  I  - 0 . 1 1  0 . 3 1  0 . ô 5  - 0 . 5 {  - 0 . 0 2  |  6 . 9 2
2 7 c  -  1 ? 5 O . O 0 O ( )  2 6 4 2 . 5 6  9 9  9 9 . 0 0  I  - O . r  O . s  - 0 . 3  - 0 . 1  - 1 . {  |  - 0 . 0 1  0 . 0 4  - 0 . 0 2  0 . 0 0  - 0 . 1 3  |  3 . 6 4
2 ? D  -  2 6 5 3 . 8 5 0 1  3 9 0 9 . 0 9  l r s  1 4 5 . 0 0  I  O . ?  - 6 , 2  - 4 . 1  - 2 . 5  1 . 3  |  0 . 0 5  - 0 . 4 3  - 0 . 2 8  - 0 . 1 ?  0 . 0 9  |  2 . t 7
2 ? E  -  3 9 3 9 . 3 8 9 9  1 5 3 1 9 . 1 0  1 r 1  1 { 1 . 0 0  i  O . g  4 . 6  - 5 . 7  { . 6  - 1 . 3  |  O . 0 6  0 . 3 2  - 0 . { O  0 . 3 2  - 0 . 0 9  |  2 . 2 6

+ - - - - - - - - - -  - - + - - - - - - - -  - + - - - - - - - - -  - - - - - + - - - - - - - - - - +

CORREIÀ1DIONS $TIRE LES VÀRIÀBLES CONTINT'ES ET LES FÀC1IEI'RS

À : G S  1 À  5
+ - - - - - - - - - -  - - - + - - - - - - -  - - - - - - - + - - -  - - - - - - - - - - - +

I VÀRIÀ8LBS I CÀNÂC{BRISTIQUES I CORREIÀTIONS I
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RESUME

La question principale couverte par ce travail de thèse est la suivante : * Quelles sont les politiques de
développement à privilégier pour stimuler la réduction de la pauvreté rurale à Madagascar? ,,, Afin d'y répondre, il a été
développé une problématique de recherche par étape qui aborde successivement les points suivants : d'abord (i) identifier
le problème de pauvreté rurale à Madagascar ; puis (ii) analyser la situation et le potentiel de la principale activité
économique de ces ménages, le riz ; (ii i) identifier comment agir pour améliorer I'activité économique de ces ménages ; (iv)
déterminer les implications en termes de politiques de développement ; (v) sur ces bases consolidées par l 'expérience
d'autres pays, concevoir une stratégie de développement s'appuyant sur la fil ière riz et analyser de façon prospective son
imoact.

Le fil directeur de cette recherche est l 'analyse économique du ménage et de son environnement, base de départ
qui conduit (i) au diagnostic des facteurs déterminants de la pauvreté, (ii) à I'analyse des stratégies économiques des
ménages, (ii i) à une analyse méso-économique par agrégation des ménages et opérateurs (iv) à I' identification de politiques
réductrices de la pauvreté (v) à I'analyse prospective de leur impact. Le cadre conceptuel est lié aux concepts économiques
développés dans les stratégies de réduction de la pauvreté, notamment par l 'approche néo-structuraliste, les modèles de
croissance endogène et par l 'ensemble des contributions de Sen. Ceci conduit à développer une démarche d'analyse à
plusieurs niveaux : (i) r'nacro-/ méso- / microéconomique, (ii) national/ régional/ local.

La première partie permet de formaliser les "trajectoires de sorlie des ménages riziculteurs de la pauvreté rurale u
à partir des dynamiques micro-socio-économiques caractérisant les ménages émergeants bénéficiaires d'un environnement
de facteurs favorables et d appuis. Elle met ensuite en perspective au niveau méso-économique le rôle de la fil ière riz
comme principale activité économique, en milieu rural, Elle analyse les stratégies des ménages et détermine les domaines
de gains potentiel de productivité selon les types de production. La seconde partie de la recherche détermine les mesures
de politiques et les investissements publics à mettre en æuvre selon quatre axes d'intervention : (i) le capital public tel que
les infrastructures routières et I' irrigation, (ii) le capital humain et I' innovation avec une politique de vulgarisation et de
promotion des intrants, (ii i) I 'accès aux facteurs (politiques d'accès au crédit et au foncier) et (iv) le marché domestique
avec une politique de prix incitative, Un scénario à I'horizon 2015 montrent que ces politiques pourraient génèrer une valeur
ajoutée directe et indrrecte de I'ordre de € 400 millions équivalente à 13-14% du PIB actuel, soit une croissance des
revenus des riziculteurs de 42o/o el une hausse de 45% de la productivité du travail et donc des salaires,

Mots clé : riz, réduction de la pauvreté, développement, politique, demande domestique, Madagascar, rural, néo
structuraliste, fil ière, Sen, ménaqes, investissement public

ABSTRACT

This research aims at defining what are the most pro-poor development policies for rural poverty reduction in
Madagascar. Rice cultivation is the most important economic activity in Madagascar. Consequently, the research argues
that acceleration of economic growth in the rural sector as envisaged under the Poverty Reduction Strategy (PRSP) would
be difficult to be achieved without setting the stage for productivity gains in the rice sub-sector. Efforts aimed at increasing
rice productivity would have a high pay-off in poverty reduction since they would be widely distributed and would directly
support the bottom-line of many rural households because: a) a large number of ouseholds in Madagascar is involved in rice
producing; and b) a vast majority of the value-added in the rice chain goes to rice producers in the form of net income and to
salaries of agricultural workers.

Focusing on a concept ol poverty escaping strategies of rural rice-growing households, this research identifies the
most discriminant factors on rural households' povedy, lt uses rice chain analysis to analyse the weight of rice subsector in
rural economy, in term of labour, income-generation and value added distribution and to distlnguish three categories of rice-
growers: (i) highly vulnerable micro-producers; (ii) rice-selling specialized producers; and (iii) multi-activity oriented self-
sufficient producers. In-depth appraisal of productivity and income of these rice activities in different constrained situations
allows to work out the potential gains of productivity that would enhance rice sector growth. The research articulates policy
scenarios for rice sector based on public capital, human capital, innovation enhancing, physical capital and llexible price
support (short phasing of targeted neoprotectionnism) linked with the recently developed PRSP approach, the
neostructuralist approach, endogenous growth models and domestic demand led growth paradigm. Prospective impact
analysis of such policies towards 2015 provides an global incremental added value of US$ 440 millions, an income growth of
42o/olor rice oroducers and an increase of labour productivitv of 45o/".

Key words: Bural, development policy, rice, chain analysis, household, povefty reduction, Madagascar, domestic demand,
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