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~.3i ., 
: i’ Le secteur dattier est aujourd’hui I’un des pEw performants secteurs de E’agricukure tunésienne. Ii 

;$ a en effet dsukAé sa pductiow en une trentaine d’annkes et quénlerpPer les quantités de dattes 
$& expotiées ce qui 18 sitcte au 3” rang des expotiations agricoles et alimentaires (aprQ.5 [es prodtr%s 
3 de !a pêche et G’huiie d”olive et avant les agrumes et le vin). En 1987, pour la premi&re fois, la valeur 
$g des dattes expotiées phcait la Tunisie au premier rang dos pays exportateurs de dattes dans je 
$3 monde. 
.: :y$ :...: : 
:::.:... 
33 Cette expansion du secteur dattier contraste avec e’aggravation du déficit alimentaire et la ::::y: 
$$ dépendance croissante de Ea Tunisie pour son approvisionnement en produits alimentaires de 
3; première nécessité. En effet9 entre 1987 et 1988, les importations alimentaires ont encore 
iiiii augmenté (1 Q3 % A 123 % de !a valeur totale des importations). A el&~s seules, les importations 
2 de céréales ont doubk en quant%é et snt plus que doublé en valeur. (Ministère de t’lndsestrie... 
$g; fg@@ 
:::y> 
$$$ Ainsi s’installe et perdure une s%uatisn qui a été maintes fois décrite, analysée et critiquée par de 
g. nombreux chercheurs. II ne t’agit pas d’insister encore sur Ees contradictions et les retombées 
$# nbgatives de cette agriculture & deux vitesses, mais plutôt de comprendre ia logique et d’analyser 
;;;;s Bes mbcanismes qui ont contribué & Pexpansion rapide du secteur dattier au moment où d’autres 
$$ secteurs stagnaient ou régressaient. .:.. . . :.::.:. .Y.... 
!$ Ca datte n’est qu’un des produ% de I’oasis, mais elle a désormais ;ne place kéghmonique et les 
$$ autres produits et sous-produits se trouvent d&alsris&z. De même les nouvelles orientations de 
#$ l’économie dattkre donnent une valeur exceptionnelle à une seule variété : La Deglat Nour (D.N.). 
$$ Be ce fait les autres variétés se trouvent déclassées ; les oasis et les exploitations qui ne peuvent 
:i: produire cette variété sont condamnées à se reconvertir ou B décliner. 

* DQpartement de Géographie, Faculté des Lettres Manouba 2010 (Tuntsie). 
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$!:> D’un autre côte le développement recent du secteur dattier a renforce les liens et les rapports entre 
-0:: les diff Qrentes composantes de la filiere. Les flux ascendants (produits) et descendants (investis- 
2;: sements) se sont intensifies, impregnant au secteur une nouvelle dynamique insoupçonnee au 
$$ début des années 70. Cette sftuation impose une nouvelle approche methodologique du secteur 
;$i dattier qui ne se contentera plus d’analyser les espaces productifs (oasis - palmeraies) ni le produit 
ci.; et sa commercialisation, mais f’ensemble de la filiere tout en insistant sur les interdépendances 
;i:;i entre ses differentes composantes. 
: 

:.:::.:: 
2: L’amenagement des espacesoasiens ne peut plus se concevoir aujourd’hui sans la prise en compte 
:: des blocages et goulots d’etranglements eventuels qui peuvent perturber f’écoulement de fa 
c! production dattiere. De même, le souci d’accroître les exportations et les rentrées en devises ne doit 
il”iii pas faire oublier l’impératif d’un développement harmonieux et maîtrise au niveau régional et 
i!.: national. Les enjeux lies au secteur dattier ne sont pas uniquement d’ordre economique, ils sont 
;j:<::i egalement d’ordre social et spatial voire meme strategique. 

I - LES MUTATIONS ACCELEREES DES PALMERAIES TUNWENNES 
Les palmeraies tunisiennes n’ont jamais eu la mSume extension spatiale à travers les âges. D’autre 

iiii:j:iiiiiii~i;&g.? .:.:.:.: ..pe&j@&::: ::.::::: part le palmier, arbre roi des oasis, contribue a creer un micro-climat sans lequel de nombreuses 
.,,,,:,.,.:‘,ÿ~~oi~~~~~~~~ j .f...:::::; speculations seraient impossibles. L’histoire des palmeraies se trouve ainsi Btroitement mêlée à 
::.:‘:::‘:‘:“‘:‘~~~~~~~~~:.~~:~:::~~~., celle des oasis et des sociétés oasiennes. Les variations dans le temps de la productivité des 
iii:iii:!ai::jiii:~~~~~~~~i~ ; ::$y~; palmiers, de leurs effectifs, de leur distribution géographique dépendent de plusieurs facteurs : 

quantités d’eau d’irrigation disponibles, conditions de securité ou d’insécurite, formes d’organisa- 
tions sociales et politiques, systèmes de production agraires ; etc. (TROUSSET, 1987 ; HENIA, 
1980). 

II n’est pas nécessaire de remontertres loin dans le temps pour dégager les origines des caracteres 
actuels des palmeraies tunisiennes. L’Qpoque coloniale avu la naissance du dualisme agraire : un 
secteur de production capitaliste tourne vers I’exportation s’est greffé sur le secteur de production 
traditionnel et I’a largement influencé. 

1. La naissance d’une enclave dattibre capitaliste 

Par sa position geographique excentrique, ses conditions naturelles repulsives, ses pratiques cul- 
turales particulieres, le sud tunisien etait loin d’attirer les colons europeens. Ce sont surtout les 
succes remportes par les colons français dans la phceniciculture en Algerfe qui expliquent I’intéret 
porté par la colonisation à ce type de spéculation et justifiaient la creation de domaines coloniaux 
au Jérid et Nefzaoua. (fig. 1). - . Fig. 1 

Dès 1880, les palmeraies coloniales en Al- 
gérie atteignaient une superficie de 1000 
ha. A partir de 1890, l’Algérie exportait vers 
la métropole des quantites croissantes de 
dattes qui remplaçaient progressivement 
les importations de dattes en provenance 
de l’Irak (PERENNES, 1979). A Marseille 
se développa une industrie de conditionne- 
ment et de transformation de la datte per- 
mettant à la France de devenir premier 
exportateur de dattes en Europe. Le condi- 
tionnement, réalisé à Marseille, consistait 
au traitement des dattes et leur empaque- 
tage. Cette opération simple doublait ou 
triplait la valeur du produit et assurait des 
profits appréciables aux conditionneurs et 
commerçants marseillais qui se constituè- 
rent en un groupe d’interét puissant et in- 
fluent. L’investissement dans le secteur 
dattier en Algérie et en Tunisie se trouva 
ainsi pleinement justifié. 

Toutefois la création de palmeraies moder- 
nes dans le sud tunisien exigeait la main- 
mise sur les ressources en eau et I’amélio- 
ration des transports. 
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L’eau des sources étaft enti&ement utilisée par &as oasiens et des droits coutumiers Qtabfissaient 
des règles strictes & répartition at de jouissance de cette eau par Bes agricufteurs. La mainmfse de 
Etat sur Les ressources hydraukpes de fa Régence par le dimet beykal du 24 Septembre 1885 
n’allait pas avoir d’&fet in-m-Méat. Par Ea suite, la mise BR cmvre de techniques de forage de puits 
prohmk aHail s”avQrer dun f&s grand int&êt pour fûurnk de umaaveEles quantt&s deau d’irrigation 
a Pusage des pfantations coloniales mais aussi pour fixer et contEfer fes populations nomades et 
semi-nomacks. Ainsi, au $&Ed, Q 5 puits furent fores entre 1895 et 3 950 et au Mzaoua 32 puits 
furent réalisés owtre Q 968 et Q 846. 

Chant au probU&ne de transport, ia voie EerrBe Sfax- Gafsa construite en % $90 etait destin6a A 
achcméner Css pktosphates. âow pmEongemenE à Tozeur s’a&eva en 1 $Q 3. ( EhXKXU, Q 983). 

La ea&ation de pabwaias mcxdernes dans 1s sud tunisien s’est fa%@ progressivement : 
0 Dans une prrmière &apa & jusqu’8 la fin de fa 1 *ra guerre mondiale, quelques cofons ont or& de 
nowdies palmeraies de 8ailla mmdests à Dégaohe et Tozeur. 
- Ent~e les dem guerres SQ sont CK%QS des skxiétés cdoniales de mise en va&ew agricole &s ~$81 
est apparu que fa pfantation de palmeraies ne peut Otre i’osuvre de cofons BsolQs, en m6me temps 
que s’esi! affirmé Ee caract&re caai@ta&iste 6~ ssdsur. 11 s”agéssait de partager tes risques et d’accroTtre 
les prdiis pas 15 biais d’unes éw~somie d’échdle. 
Ainsi au $&Ed fut créée la sc@ké &3asisw qui commenga ài partir da Q92Q h plantar un0 nouveile 
pafmeraie cwvrawl Q 25 ha au Msrd d’EB Hamma. Au Nefzaoua, Oa scxWié cfxnmerciale et agricole 
du Sud Tunisiûn @XASn planta, à partir de d $26, un domaine cwvrant 52 ha a Oued EE MaEeh au 
Sud de KébiBé. 

Pendant la m6ms période, aee 
Nefzaoua, Ba multiplication des 
forages a permis la création de 
neuveelfes palmeraies au profit 
des nomades et semf-nomades 
sédentarisBs. Là encore fe.choix 
s’est pxté sur Ea Deglat Heur et 
les méthodes modernes de pro- 
duction. 
= Après !a deux%me guerre 
mondiak, htaam-ition massive 
de Etat, et Ies chjectifs écono- 
miqws, politiques et strategi- 
ques des autoritQscolonfa8es ont 
permis de créer de nouvelles 
pafmeraies. If s’agissait surtout 
d”accroEre les quantités de dat- 
tes expotiakdos, de garantir fes 
interâts du groupe de capitalis- 
tes tirant ses profiis du secteur 
dattier, d’integrer f’économie 
oasienne a E’Bconomie capita- 
fiste de la métropole, d’instaurer 
fes mécanismes d’une dépen- 
dance durable à l’égard de celle- 
ci et enfin de s”assurer le controle 
des hommes et de t’espace dans 
une région quf n’a cesse de creer 
des soucis aux autoriiés cokonia- 
les. 

Cest a cette Qpoque qu’ont Qté 
créés les oasis dites modernes 
au profit: de colons europeens ou 
de tunisiens (Kestilia, Helba, 
Nefleyet, Chekmou et Chemsa 
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au Jérid ; Negga, Bchilli, Rahmat, Jemna, Guettaya et Messaïd au Nefzaoua). Au total, ces 
plantations modernes couvrirent au Jérid, à la fin de l’époque coloniale, pres de 500 ha qui 
s’ajoutèrent aux oasis déjà existantes d’une superficie de l’ordre de 3250 ha. Au Nefzaoua, les 
plantations modernes plus nombreuses et plus dispersees sont de l’ordre de 1500 has’ajoutant aux 
oasis anciennes d’une superficie équivalente. 

Dans ces nouvelles palmeraies, le choix s’est porte sur une seule variété, la Deglat Nour, fort 
appréciée sur le marché européen. L’effectif des palmiers D.N. a quadruple au cours de l’époque 
coloniale passant de 50.000 à 200.000 pieds. Ils ne representaient que 3 % de l’effectif total des 
palmiers dans le sud tunisien au début de la période coloniale. Ils atteignaient 15% à sa fin. Ce choix 
Vari&ai orienta la localisation géographique des nouvelles plantations (Jérid et Nefzaoua), là où les 
conditions climatiques étaient favorables aux dépens des oasis littorales (GabBs - Mareth - Jerba 
et Zarzis). 

Dans le souci de maximiser les profiis et de minimiser les coûts, de nouvelles methodes de 
productionfurent appliquéesdans lesplantationsmodernes:densitéarboricoleplusfaiblequedans 
les anciennes oasis (100 à 150 pieds a l’hectare contre 400 à 500 pieds a l’ha), alignement de 
palmiers permettant l’actes facile à l’intérieur des parcelles, organisation rationnelle des reseaux 
d’irrigation et de drainage, protection contre l’ensablement et les vents de sirroco, intensification du 
travail du sol pas son enrichissement en engrais et par te désherbage. Une station de recherche a 
même vu le jour à lafin de’l’époque coloniale dans le but d’ameliorer la productivite et la qualite des 
dattes. 

On ne peut parler ici d’une supériorité des méthodes de production appliquees dans les palmeraies 
modernes car celles-ci obeissaient à une autre logique et ne subissaient pas les contraintes des 
palmeraies anciennes. Les palmeraies modernes étaient destinées à fournir une production 
commercialisable voire exportable. Quant aux palmeraies anciennes, elles répondaient en même 
temps à l’impératif d’autosuffisance alimentaire et de surplus commercialisable. D’autre part, les 
oasis anciennes sont handicapees par des contraintes naturelles : localisation des sources, 
topographie du site, nature des sols, qui n’ont pu être choisies rationnellement ; ainsi que des 
contraintes historiques : emiettement de la propriéte, grande inégalité dans la taille et la valeur des 
exploitations, diversité des systèmes de production, etc. 

Dans les palmeraies modernes, aussi bien que dans les palmeraies anciennes, tous les travaux 
agricoles restaient manuels : pollinisation, étalement des régimes, cueillette, aménagement des 
séguias et des planches d’irrigation. Les palmeraies modernes eurent besoin d’une main d’œuvre 
nombreuse et spécialisée, souvent salariée, au detriment des anciennes palmeraies. 

De plus jusqu’en 1946 l’exportation des Deglats se faisaient en acaisses d’originen d’une 
contenance de 30 kg remplies au pied de l’arbre. Le conditionnement était réalisé à Marseille et ne 
profitaient qu’aux seuls conditionneurs et exportateurs marseillais. En Tunisie, il n’existait que deux 
ateliers qui traitaient de petites quantités et de façon artisanale. 

A partir de 1946, l’office tunisien de la standardisation (OTUS) tenta de promouvoir une industrie 
de conditionnement. En trois ans, dans 11 unités de traitement et de conditionnement de la datte 
(6 àTunis, 4 à Sfax et 1 àTozeur), la main d’œuvre saisonnière employée atteigna 2000personnes. 
Les exportations de dattes conditionnées augmentaient rapidement : de 350 t au cours de la 
campagne 1946-47, ils arrivérent à 1766 t au cours de la campagne 194960 (AUBRUN, 1949 ; 
LEPIDI, 1950 ; SECONDI, 1954). 

Ainsi, vers 1950, le secteur dattier moderne acheva sa gestation et marqua profondement les 
espaces productifs aussi bien que l’économie dattière dans son ensemble. La Tunisie indépen- 
dante hériia de,ce dualisme agraire et de cette nouvelle Économie dattière extravertie et organisée 
en veritable filiere autonome. 
Les dernières années de la colonisation vont en même temps révêler le caractère destructurant du 
nouveau secteur de production, les effets pervers et destabilisants de la nouvelle économie dattière 
et engendrer de ce fait une longue crise du secteur dattier et des oasis en géneral. 

2. La crise des oasis tunisiennes 1950 - 1990 

..:..:. . . . . . . . ,.: ..:::... . . :l.ti&~g..f;r~6 bpP;re&érë Aux origines de cette crise se trouve un choix consacré par le secteur dattier moderne : la 
,, .: . . . . . . . . :.: ,. . . monoculture de la Deglat Nour. Certes la D.N. était fort appréciée par les populations locales, 
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présentée aveo fier&8 aux Rotes distingues, accapares jaiousement par les proprietaires qui en 
donnaient une part moindre à leur Khammes. Cependant elle n’avait pas cette valeur marchande 
que possedaient les dattes seches @ligue, Akhouat, Kenta, Horra...). En effet letransportsefaisait 
priwciplamawt à dos de chameau, SUD de Iongues distances et la D.N. ne pouvait supporter ces 
conditions de transport et de manutention. De plus, &QS dattes seche sontfaciiement consewées par 
k popu!2ti~ws des diff&entes r&gions, à l’opposé des dattes moiles ptus délicates. 

Les propri&aPres des oasis traditionnelles possédaient dans leur jardin un Eres grand nombre de 
variétés de quaKit& très différsntes : de Ba datte noble, hautement recherchée, a la datte de FaibEe 
valsurma~chande destinée à I’aftmentation du betaif, de Eavarieté prkocequé m&it au debut de E%S 
$2 !a variéte tardive qui mOri% à Sa fin de i’hiver. Ce qui était un privikge aDait devenir un handicap avec 
B’irruption de E’économie moderne. Les propriétaires étaient contraints de s’adapter au marché, faute 
de quoi Eews expbitati~ns perdaient tekste va8em ewtrahant Eeurfailfite et leurdecfassement social. 

Cstte reccmveniow n’est pastoujoean aisée : psychoPogiquement B”agricufteur répugne à abattre des 
palmiers qui ont fait &a fatiuns O%C~ générations entéeres, BinanciQrement E’operation est co0teuse, 
écenomiquement I’avewir de Ea Dagiat n’est pas assua& (ATM, i 965 ; ~TTPS~AH, 1966). 

Sur te plan social, la creation de palmeraies modernes a accéleré le processus de destructuration 
de Basoci6tét~aditisnnelse. &‘augmentation des offres d’emploi a permis aux KhammBode se liberer 
progressivement des obligations et servitudes qui les rattachaient à leur maitre, et d’amétiorer [sur 
pan pergue de fa réco&te. Les rapports de production se sont nettement améliores en faveur de la 
f~m de travai8. Les rapports socisux, quasi-frkdeaux se sont effriies et fa productivite et E’intensite 
de travail ont regresse : travaux de curage et d’entretien des réseaux d’irrigation et de drainage, 
travaux necessaires a B’Bpanouissement du palmier réduit parfois au strict minimum (irrigation et 
posellinisation], relachsment du contrôle des propriétaires sur les Khammes. L’attrait des palmeraies 
modernes, Bes activitki extra-agricofes dans la region et ailleurs, E%migration permirent aux 
Khammes et a Beurs fik de fuir le travail oasien dur et peu remun&& 

Ainsi la main d’œuvre agricole devenue rare et relativement chere, par rapport aux revenus des 
exploitationstraditionnelies, constitue egalement un blocage au developpement des oasistradition- 
nelles au poids social plus important : dans ces oasis ta taille moyenne des exploitations était 
inférieure à un demi hectare, alors qu’elle variait entre 15 et 2 ha dans les oasis modernes. 

Une autre conséquence du développement du secteur dattier moderne est l’aggravation du 
problème de Peau. Les techniques modernes de forage mettaient à la disposition des palmeraies 
modernes des quantites d’eau &w=mes dépassant parfois leur besoin. Les ressources hydrauli- 
ques expbitées, étant las mêmes que celles des sources des anciennes palmeraies, le débii de 
cekssci ne tarda pas & baisser dans des proportions inquiétantes. Le curage des sources, devenu 
dejà problématique par le manque de main d’œuvre, ne suffisait plus a augmenter leur débit. Des 
forages furent créés pour combker fe déficit des anciennes oasis. En l’absence de réseaux 
d’irrigation ~4tanches et adéquats, de plans d’exploitation des ressources en eau dans toute la 
région, de stratégie de mise en valeur agricole, le déficit ne fut jamais oombfé. 

Ainsi fa naissante et le développement du secteur dattier moderne engendra et accentua la crise 
des palmeraies anciennes. La concurrence pour I’eau et la main d’œuvre etait fatale. 
~adestruction de la société et ta désorganisation de l’économie oasienne traditionnelle étaient déjà 
fort avancrSe5 a la fin de i’epoque coloniale au moment oSe I’économie capitafiste moderne aHait 
révéler ses effets pervers et faire douter de sa capacité à offrir des perspectives meilleures pour 
B”économie et les sociétés oasiennes. 

0 Boute la logique du secteur dattier moderne se trouva Ebranlée, dans Ses années 50, par ie 
renversement de la conjoncture internationale et les difficultés croissantes dans I”exportation des 
dattes 5.N.. La jeune industrie dattlere qui se développa à partir de 1946, se heurta rapidement à 
des entraves serieuses qui allaient entraîner son declin brutak 

ka cQncurrence de khstrie rnarsei!iaise était fatale à I’industrie dattière tuniSi@nne. Cebci btait 
handicapée par des frais detransport et d’emballage élevk Les délais d’acheminement de ladatte 
vers les ports europeens étaient trop longs. Ils dépassaient parfois un mois pour rejoindre le port 
de Londres, en l’absence d’une Eigne maritime directe. Les dattes tunisiennes arrivaient ainsi en 
retard pour &tre commerciaQisees avant les fêtes de fin d’année, période la plus propice pour les 
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ventes. Les marseillais avaient l’avantage de disposer de circuits de distribution appropries, de 
reseaux de clienteles, des capacites de stockage importantes. II se sont egalement imposes sur le 
marche europeen par leur publicite qui a familiarise le consommateur européen au produit fini 
marseillais (KEROUEDAN, 1949 ; SECONDI, 1954). 

La jeune industrie dattiers tunisienne a egalement subi une conjoncture internationale difficile après 
la 2*me guerre mondiale : fermeture des marchés des pays de l’Est, adoption de politiques 
protectionniste par la plupart des pays industrialisés à l’exception de la Grande Bretagne, la Suisse 
et la Belgique. Cette mauvaise conjoncture Internationale coïncidait avec l’entree en production de 
nouvelles palmeraies. II s’est cree ainsi un desequilibre entre l’offre et la demande. La crise se 
repercuta sur tout le secteur dattier. 

Au niveau de la production les paysans subirent les effets de la crise par la chute des prix de vente 
de 30 %. L’industrie dattiere déclina brutalement. En 1953, seules 3 unit& de conditionnement et 
de traitement survecurent à la crise. L’emploi dans ces unites Qtait Muit a 300 postes. Les 
exportations de dattes conditionnees allaient chuter et retrouver le niveau d’avant 1946 : 375 t. 
Ainsi la nouvelle Qconomie dattier@ capitaliste et extravertie annonçait ses risques et ses limites 
mais l’économie dattière traditionnelle polyvalente Qtait trop destructurée. desorganisee et desta- 
bilisée pour pouvoir de nouveau inspirer confiance. La Tunisie independante heriia de cette 
situation de crise et de ce dualisme agraire. Pendant deux décennies le secteur dattier évolua sous 
le poids de cet heritage et n’échappa pas à. Ya logique de l’Économie dattière capitaliste. 

0 En 1962, la STIL (Sociéte Tunisienne d’industrie Laitiere) fut charge@ de la gestion des anciens 
domaines coloniaux au JQrid et Nefzaoua. L’Etat lui octroya Qgalement le monopole de ta 
commercialisation des dattes en Tunisie et a l’étranger. Les choix s’etant orientes, au niveau 
national, vers le dirigisme et la collectivisation, il s’agissait de preserver fe flux de devises provenant 
de l’exportation des dattes D.N. ainsi que de s’assurer B’accumuiation capitaliste nécessaire à 
l’industrialisation et à la realisation des divers projets de I’Etat. 

Au cours des années 60, la STIL bénéficie de tous les avantages : accès aux crédits, emploi massif 
de main d’œuvre avec des salaires très bas, d’énormes disponibilités en eau d’iirigation, création 
de palmeraies modernes plantées exclusivement en D.N., achat des dattes dans les regions 
productives à bas prix, revalorisation des dattes dans son usine de conditionnement àTunis. Ainsi 
la STIL se constitua en veritable societe agroalimentaire qui contrôla l’ensemble de la filiere lui 
permettant de reduire ses coûts de production et d’accumuler d’énormes profits. Elle ne tarda pas 
à diversifier ses activités dans des secteurs prometteurs : elevage, hôtellerie (le Sahara Palace à 
Nefta), commerce de détail (chame de Magasins Genéraux), import-export, etc. 

La STIL continua donc la même logique du secteur dattier colonial : accumulation de profits, 
rentabilisation maximum des capitaux investis, orientation de l’économie dattiere vers l’exportation ; 
les consequences de ces choix eurent, dans leur ensemble, des répercussions negatives sur la 
société et l’économie oasiennes des r6gion.s concernees : concurrence pour l’eau et la main 
d’œuvre, achat des dattes à des prix très bas, vente des rejets à prix efevés, faible impact sur le plan 
de la vulgarisation des nouvelles méthodes de production. Ce géant du secteur dattier souleva au 
débutdesannees70contestationsetcriiiques(I’Action, 1971). Lafinde lacollectivisationet le retour 
au libéralisme Btait inconcevable avec te maintien du monopole de la STIL sur lacommercialisation, 
le conditionnement et l’exportation. Lasociété elle-même devenue semi-étatique verralaparticipa- 
tion du secteur privé augmenter et poursuivre sa logique d’expansion capitaliste. 
Le secteur dattier devra se développer désormais dans un contexte libera! mais I’Etat devra se 
chargerde résoudre les problemesdes producteurs et préparerl’avenirdu secteur. Apartirdu milieu 
des annees 70, la libéralisation de la commercialisation, le redémarrage de l’industrie de condition- 
nement, la preparation du plan directeur des eaux du Sud, l’instauration d’organismes d’encadre- 
ment et de recherche (GIQ, CRDA, offices) imprégnerent une nouvelle dynamique au secteur et 
c’est à partir de 1980 que commença veriiablement une nouvelle phase d’expansion du secteur 
dattier. 

3. Extension spectaculaire des palmeraies et Mgbmonie de la vari& D.N. 

..’ ‘:..:.‘.‘un.~~~liti9ue ::.::: :.‘.:... : .I.. L’Etat a joué un rôle primordial dans la nouvelle phase d’expansion du secteur dattier, par les 
“““~~‘iiqüe,P~~i~eidai”:: nouvelles orientations de la politique économique mais aussi par l’élaboration d’un Plan directeur 
j::::iiiijë~~~ppé~~~* .~:j:,j 
I:]:.:,::l::i::.i:,i~~~~~~~~~ .:“: :::j: y’ : 

des eaux du Sud (PDES) en 1976 et son application à partir de 1980. Sur le plan agricole le PDES 
s’estfixédeux objectifs majeurs : la rénovation des anciennes oasis et lacreation de nouvellesoasis. 
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:.:.:.iii:.y~.$.>,:i::i::;:...:.: . ...<.< <. _....... _.... :.:.:.:.:.:.:.:. :~:::;:.~~~::~:~rB~~~~~~~~ La renovation consiste dans ie comblement du deficii en eau, la reatisation de reseaux d’irrigation 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘.i’.‘...‘.............,. . . . . . . . . -.~; ,._,<, <../ _<.. -. ,:, :::: ;;,: ::::::: qui remplacent les reseaux de seguias en terre ou les vieux reseaux en dur existants, la 

reconversion agricde 9x60 sur l’arrachage des vieux palmiers a faible valeur marchande et leur 
remplacement par &ee D. Cette sauvegarde concerne 129 oasis d’une superficie globale de 
20.000 ha. 

La creation de nouvelles oasis est programnx5e en fonction des disponibilit& en eau et en soE sur 
8OOO ha, principalement au JQrid et au Nefzaoua. Cette action est destin& a fournir de nouweaux 
postes d”emploi, a accrob ta production des dattes exportables et a contribuer au développement 

._.. ~~~:~~‘i’iii~~~~~~~~~~~ 
regional. Parmi ces oreations citons en particulier : I’oasis fhn Chabbat (1800 ha) et les oasis de 

::::::::::::::: ‘.‘.‘.‘.‘.~.‘.‘.............. ,,.,., p ___,_ ,__ ,,,.,,, :,:. ~:.:.:.:.:.:.:.:.~:,~.~ ,.,.,__..,./...~..___:::: Régim Maatoug (23300 ha). 

Des prives se sont $galement mis a planter des D.N. dans tout le sud-ouest de Tameghza à: El 
Guetkar et de Dghoumes a Wegim Maatoug, partout OII les disponibilites en eau ainsi que les 
conditions climatiques et édaphiques le permettent. Ces prives exploitent l’eau des nouveaux 
forages aéalis6s par E’Etat. Les agriculteurs creusent parfois leurs propres forages lorsqu”ils sont a 
ieur porPée technique et financi&re : c’est Be cas de Hedzaaua m$ridianal sntra Douz - Jsmaa ~3% El 
Fawaa oès prt35 de 1060 ha ont &Se8 ainsi plantés. Parfois if suffIsait de creuser un pu% de surface et 
de B’éqeEiper en moto-pompe pour disposer de B’eaee d%rigation nécessaire à I’extension, surtout Zi 
Ba Bisi&ra des anciennes oasis. 

Ces extenséows spedacuBaire5 et parfois anarchiqws permettent difficilement de connaitre Mfectif 
réel des palmiers et Ieur repartition par âge, vaviBd9 et région. Depuis 197’6 (P enquête oasis 
r$aBisBe par Pe inistere de Q’Agrioufture et le GD) nous ne disposons que d’estimations Eres 
approximatives. 

Fig. 4 - Evslutioe des effectifs de palmiers par variéth et par gsuvernorat 
entre 1976 et 1986 (en milliers) 

En une dizaine d’annkas i’effectif total des palmiers dans le Sud Tunisien a augmente de 18 X. Le 
plus fort taux d’acer~issemcmâ est enregistre dans le Nefzaoua (28 %) et le Jérid (20 %) alors que 

“~~~~:~~~~~~~~~~~~~~ 
:::s.:::.:: . . . . . dans /es autres r&gions l’effectif total stagne a cause des renovations et des extensions urbaines . . . . . . . . . . . . ~~~~~~~~~~E6~~~~~ au dépens de la palmeraie. $$$$$. .:.... .i... .:.: ii...... 
. . . . . . _ .._,..I ~~.~~~~~l~~~~ . . . . . . . . . . . . . \. ..,.:..........:... . . . . . . . . . . . . . _.......< . . 

Vers l’an 2OO0, au rythme actuel des plantations, l’effectif total des palmiers atteindra probablement 
3 miilions et demi dont ores de 65 % en D.N.. 

L’importance eooissantke de fa fINe. apparait également dans les statistiques de la production. Les 
dattes D.N. repr$sentent aujourd’hui pIus de 60 % de la production dattière alors qu’elle ne 

~~~~~~~~~~~~~ 
aj~~:~~~~~~~~~~ 

représentaient que 14 % en 1939, 19 % en ? 956 et 36 % en 1974. Ces purcentages plus élevés 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::. :::::“‘::::::.:.:.:,: .:.:.:.:.>) :.:.> ,... .:.:.,..~:.~.:.:.~:.:.::::: . dans Ea production que dans I’effectif des palmiers s”expliquent par une productivité plus 

ékwée. 

La production totale des dattes reste fluctuante, également difficile à estimer, mais dans I’ensemble 
et sua une longene periode 1938 - 1969 on constate un accroissement sensible surtout au cours des 
deux dernieres décennies ~ 



iiiiii.ijiji:i:i::.iiij::~ 1; .. . 

ii:i~.~~~~~~~~~li~i~~~~ 
En effet la moyenne annuelle de la production au cours de 5 decennies a augmente : 

........................ ....... ‘I.i::‘fj:ililil’lfr ............................... por.Faii?!i? .... . .: ...... :. ............ ..: ..... ................................... . .y ... .:...: .: :::. ... ;:- 1940 - 1949 1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 .............. I:l::iiii-âei:l~ijiP~~cc~~~~ 
...... ..::::,:.; ......... . ... iill::iiii::I::ir::::::~d~~î~~~::~:~.~~~::~~:~~~~ 

26.200 t 37.800 t 38.400 t 49.400 t 67.200 t 

L’entree en production des nouvelles palmeraies, l’achevement des projets de création et de 
renovation permettra à la Tunisie d’atteindre probablement une production de 100.000 T de dattes 
à la fin de ce siècle, dont 70 % en D.N. . Ce developpement spectaculaire du secteur dattier impose 
dej& à tous les intervenant5 : producteurs, commerçants, conditionmeurs, exportateurs ainsi que 
chercheurs et planificateurs des défis qu’ils importent d’identifier et de relever. Ceconomie dattier@ 
s’est déjà profondément transformee pour marquer l’avenir du secteur dans son ensemble. 

II - LES TRANSFQRMATBQNS DE L’ECONOMIE BAITEERE 

1. La lib&alkatisn de la commerciahation 

. . . . . ,,.: ,., _ :.; ,.:‘.~:.~:,:,‘,::.:.:.j.j:j:j:j:::jjj:j\~: :j:j:j:z., 
.::: ::::: i:.,&:~&$f~q@.s :. . . . . ,,:, 

~:‘:‘“::::-i::‘::i:::‘1;&$ .j&. ::j :,:. $:: -,<:g 

:. . ..., ,. F.j .:.,.j j:::::..~~:.~.::.:.:.::::~~ j:j:::.:.. .:. 

~~~:i~o~.p~c4i@~~atio~ :.: 

Jusqu’en 1963, la commercialisation des dattes était libre. Par la suite la STIL la monopolisa, 
jusqu’en 1969, pour la commercialisation intérieure. Elle resta cependant le seul exportateur, 
jusqu’en 1974, date à laquelle s’est creee une deuxième sociéte de conditionnement et d’exporta- 
tion. Depuis, les sociétés de conditionnement et d’exportation se sont multipliees, mais la STIL 
demeure le premier producteur, commerçant, conditionneur et exportateur. La STtL s’est scindee 
en 3 sociétés spkialisees, s’une d’elle la SODAD, se specialise dans les activites liees à la datte. 

Lavente des dattes au niveau de kiprOduCtiQn se fait essentiellement par KKhdarae (vente surpied). 
70 à 80 % des exploitants vendent leur récolte de cette manière. Le métier de commerçant - 
collecteur des dattes n’exige aucune condition, il est totalement libre. Ces commerçants peuvent 
être des agriculteurs qui achetent des dattes en vue de les écouler avec leur propre recolte. Ils 
peuvent être de simples intermédiaires achetant pour le compte d’autres personnes : grossistes, 
conditionmeurs ou exportateurs. Généralement ceux-ci leur avancent les capitaux necessaires à 
l’achat des récoltes. 

La libéralisation de la commercialisation a permis la creation de nombreux emplois, cependant ce 
mode de commercialisation dominant ne manque pas d’inconvéinients et d’effets désastreux ; tout 
d’abord sur laqualite de fa datte. La plupart des commerçants ne sont pas convenablement QquipQs 
pour collecter, emmagasiner et transporter les dattes dans de bonnes conditions. 

Sur le plan financier, lecommercedesdattes n’est pas sans risques. II peut même entraîner lafaillite 
pour plusieurs raisons : une mauvaise estimation de la récolte au début de la campagne, les dattes 
n’étant pas entierement mures ; fa variation des prix et de la qualité des dattes entre le début et la 
fin de la campagne. Des pluies peuvent causer des dégats à la récofte, compromettre sa qualité et 
sa quantité ou encore rendre les pistes et les exploitations inaccessibles et retarder ainsi la 
commercialisation. 

La plupart de ces risques sont supportés par les commerçants-collecteurs, même dans le cas ou 
ils travaillent pour le compte d’un grossiste ou d’un conditionneur. Ceux-ci réceptionnent la recolle 
au quintal et à un prix qui tient compte de fa qualité et des cours en vigueur ; or entre temps, avant 
la livraison, Eesdattes peuvent subirdesdégats, ou ne pas atteindre les quantités estimées au départ 
ou subir une chute de prix ; les commercants, dans le souci de reduire leurs pertes, mettent sur le 
marché un produit de mauvaise qualité qui ne correspond pas aux prix affichés. 

D’un autre côte, la libéralisation de la commercialisation des dattes et l’absence de reglementation 
laisse libre court aux spéculations sur les prix dont l’agriculteur et le consommateur font les frais. 
Dans la conjoncture actuelle, l’accroissement de la demande sur les dattes n’incite ni les 
producteurs, ni les commerçants a améliorer la qualité des dattes. 

Au cours du monopole de la STIL les prix ont même engendré une baisse (50 %), entre 60 - 69 ils 
n’ont augmenté que de 25 % puis ont enregistré un accroissement sensible. A partir de lacampagne 
1974 - 75, I’Etat fixe le prix des D.N. de qualite moyenne en tenant compte des coûts de production 
et des marges bénéficiaires des différents intervenants. 
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Trois prix sont fixes’: 

m Un prix rnfnfmwn a fa prodr.rctfon : destin6 à proteger Ye producteur. 
- Un prix plafond de cessation au public : destin6 a protéger le consommateur, mais il n’est plus 
Fixé è partir de la campagne 1983 - 84. (1) 
- un paix mfwi f’exporfatfon I ce sont pratiquement les exportateurs qui decident au sein 
de leur organisation interprofessionnetle du niveau de cette fixation en tenant compte essentielle- 
ment des domks du marche français. 

e’evocplution du prix rninknum a Ba production a enregistre un accroissement sensible refletant 
B’évolutbn generate du marche. 

Campagnes QN. branchees l B.N. marchand (vrac) 

0,250 D ie kg 
0,700 D le kg 
1,100 D ie kg 

5,265 D Be kg 
0,605 5 le kg 
? ,000 D le kg 

Les prix pratiques par tes commercants different sensiblement des prix fixes par I”Etat. Au cours de 
Ea campagne 74 D 75 à Tozeur, le prix reel etait inferieur au prix minimum (O,d 60 D le kg au Eieu de 
0,260 D le kg). Au cours des dernières campagnes les prix Qtaient grSn&alernent superieurs aux prix 
@anchers. Cependant, dans les petites oasis de montagne (Mides, Barneghza, A?n El Kerma] 
QEoignees desgaandscentresda dlecte, les prix pratiques sont inferieurs au prix rnlnirnum (0,809 D 
ie kg au lieu de 1,090 D te kg au cours de la campagne 1988 - 89) ; les commerGants profitent encore 
de l’isolement de ces palmeraies bien que leurs dattes soient de qualitû superieure .&ceeEledesdattes 
du Jérid et Nefzaoua. 

Les prix des dattes ayant progressé, I’autoconsommation a baisse dans toutes tes regions 
productrices de dattes (BECt-t~0$11,1980 ; KASSAH, 1986) et rend Ea datte hors de portée du 
consornrnateur moyen. 

2. b’expansion rapide de l’industrie cfattière 

&“industrie de 6a datte joue un rote fondamental dans la revalorisation du produit et E’augmentation 
de sa valeur marchande surtout CE I’exportation. 

LMdustrie de conditionnement concerne l’ensemble des op&ations effectuées après la cueijiette 
et destinées à oresenter un produit fini prêt a Otre consomm6. Ces op&ations sont : la desinsec- 
tisation, te triage et le lavage eventuel, E’humidification et/~u le sechage, l’enrobage Qventuet par du 
sirop, ta mise en caisse ou en boite, l’entreposage frigorifique. 

Sur je plan commercial le terme aconditionnees* est réserve aux seules dattes ayant subi un 
traitement par ia chaleur (vapeur ou courant d’air chaud) dans te but d’ajuster leur teneur en eau et 
de tuer les différents germes responsables de la fermentation. Les autres dattes sont appelées 
~naturetlesic. 

e’industrie datt%re est faiblement mécanisee. Elle emploie une main d’oeuvre nombreuse surtout 
pourtetriage et I’ernpaquetage (entre 100 et 150 emplois par unitedeconditionnernent). Cette main 
d’osuvre est en majorité f&ninine et employ6e pendant une saison de 4 à 6 mois. 

Avec l’accroissement des cosOts de main d’oeuvre, I?ndustrie dattière s’est progressivement 
dévelopée dans les pays pmdwteurs, devenant peu rentable dans les pays consommateurs. Ainsi 
E’industrie de conditionnement des daFtes s’intégre parfaitement dans la nouvelle division interna- 
tionale du travaii entre pays industriaMs et pays en voie de devetoppement. 

GE existe aujourd’hui en Tunisie une vingtaine d’unités de conditionnement de dattes qui se 
repartissent entre les régions de production, les grands centres industriels (Tunis - Sfax) et le Gap 
Bon bien dote en industries agroatimentaires qui traitent d’autres produits que tes dattes. &a plupart 
de ces usines ont et6 construites au murs de la décennie actuelle. D’autres usines sont en projet 
ou en construction et b6néficient de facilités de crédits et d’encouragement a I’industrialisation. 

1. &a vente au dbtail reste régie par Parri%&- du 26/6/57 fixant les marges b&it#iciaires appliqu6e.s aux fruits et Ibgumes. 
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Elles sont toutes dotees d’equipements necessaires pour produire les differentes categories de 
dattes suivant l’exigence du marche international. La capacite actuelle de conditionnement est de 
l’ordre de 25 à 30.000 t. Elle est loin encore d’absorber toute la production mais elle influence 
enormement le marche. 
Les usines sont egalement equipees en frigorifiques pour conserver la datte et Mcouler en fonction 
de la demande du marche national et international (fêtes de fin d’annee pour les pays europeens, 
ramadan pour les pays musulmans). La capacite d’entreposage des dattes a evolue considerable- 
ment mais elle reste insuffisante. Les besoins thbriques sont de l’ordre de 60 à 80.000 m3, alors 
que la capacité existante ne depasse pas 20.000 m3. 

D’un autre côte la transformation de la datte a peu progresse. Plusieurs derives et sous-produits 
peuvent être tires de la datte (pâte, alcool, conserve, aliment pour le bétail). Pour être commercia- 
lisable, ces produits doivent avoir des coOts de production assez bas, ce qui n’est pas le cas pour 
le moment et n&zessite un effort de recherche et une coordination entre les differents interesses. 

Malgré ces lacunes l’industrie a profite pleinement à l’exportation. Elle acontribue à l’accroissement 
rapide des exportations de dattes en valeur et en volume. Les dattes conditionnees representent 
desormais plus de la moiti8 de laquantité des dattes exportees, alors qu’elles ne representaient que 
le 114 de ces exportations au cours de la campagne 1974 - 75. 

3. Renforcement de la position de la Tunisie sur le marche mondial de la datte 

En 1987 et selon les statistiques de la FAC, la Tunisie est devenue pour la premier6 fois, 

iPiiiiiii~~~~~~~~~t~~~ ; 
1 er exportateur de dattes dans le monde. La valeur de ses exportations a depasse celle de l’Irak. Les 

. . . . . . ..<......... :. .: . . . ..:: . . . . . . ..,... ./_. . . .c.::.:.:.:.>> ,.,. .., : ..:y;:,:::: . . . . :.g~~~w;::,.i~:~+$~~ :::. exportations des dattes ont Evolue rapidement en valeur et en volume (fig. 5) ; la part des . 
:i:::i:iiii:.j:ixiiiiiijjBo .,, ,.,.:.,.::.:,: A::j:j:::y ,,,.,. 
~~~~~~~ttionw:li~ 

exportations dans la production totale a Qgalement augmente enregistrant un rythme d’accroisse- 
. . .: :..... :: . . . . . ..::: . . . . . . . . . . . ment plus élevé que celui de la production, le marche exttfrrieur Btant devenu plus avantageux que 

le marche interieur. Les autres produits du secteur irrigue ont vu par contre leur production 
augmenter plus rapidement que leur exportation. 

Fig. 5 - Evolution de la moyenne annuelle (en tonne) des exportations 
et de leur part dans la production 

a’ 

Source : 6laborationpersonnelle à partir des statistiques du Ministère de l’Agriculture 

. . ., 
,il:II::I;~~~~~~~~~~~~~l~~~~~~~:~ :,..... Les exportations de dattes restent cependant fluctuantes en valeur et en volume correlativement 
~:::i::~~~~.:~~~:~~~~~~~::,:::~~:~~::~~.~: à la fluctuation de la production. Lavaleur des exportations de dattes a enregistre un accroissement 
~~~~:~~d!~~~~~~~~~t~~~~~~ plus rapide que celui du volume exporte, dêr à la part de plus en plus élevee des dattes revalorisees 

par le conditionnement mais aussi à l’inflation et à la devaluation du dinar. 

PAYS 

Oans l’ensemble des exportations agricoles et alimentaires la part des exportations de dattes a 
également progressé. Entre 1982 et 1987, la contribution des dattes est passee de 8,6 % à 14 %. 
Ce rythme d’accroissement n’est dépasse que par les produits de la pêche qui sont passes de 14 % 
à 30 %, alors que la contribution de l’huile d’olive déclinait de 57 % à 30 % du total de la valeur des 
exportations agricoles et alimentaires. 

Fig. 6 - Principaux pays exportateurs de dattes en 1987 

Quantité Valeur Valeur de la 

en tonnes % enlOOO$ % tonne en dollar3 
l 

Monde 194322 100 149&16 100 
Tunisie 15763 8.1 38252 25.5 
Irak 8ooocl 41,l 34000 2~7 
France 5184 2~5 16706 11.1 
Arabie Séoudite 26wO 13,4 8500 5.7 
Etats-Unis 4110 2s 8306 595 
Pakistan 19480 10,o 8169 5.4 

771 
2426 
425 

3222 
326 

2020 
419 

Source : FAO. Annuaire Commerce vol : 41 
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Sur le plan international la Tunisie est un petit producteur de dattes (fig. 6). Elle se situe au lrF* 
rang avec une production inferieure a3 % du total mondial. Cependant lavaleur de ses exportations 
a atteint 38 milfions de dollars en 1987s~it 25 % de lavaleurtotale des exportations mondiales pour 
un tonnage exporté qui ne represente que 8 % du tonnage mondial et la place au 4*“‘@ rang. Cette 

.:.;.: .~.~.~.~:i’~ .._.. .<. .:,:.:,:,‘,‘,‘:~~~~~~‘~“.~.‘.:.:.:.:.~: ~~~~~~~~~iii~~~~~~ situation reffete fa haute valeur marchande de la datte tunisienne exportee. Cette valeur depasse 
‘ia’i”i”i’!‘l’!‘~~~~~~~~~~~~~ ‘:‘:.~.~.~.~ ‘:‘:.y.:.:. ‘,‘,‘,.~‘,., ..‘,. /. _.._ .,.....,._,. ,;:i:.:.:::::::::::j::: :::::::::y.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.: . . . . . . . . . . . . ..<.‘................ cePle des autres pays producteurs de dattes D.N. (Ag&ie, Etats-Unis) mais elle reste inferieure a 

celle de fa France. 

~~~~~~~~~~~ La position actuelle de la Tunisie sur le marche mondial de la datte est dûe aux effets de la guerre :.:.:.:.:.y:::::...:::::. .,.,.,. :.:,:,:,::~::::::::::::::~~::~ .:,:.:,:,:,: >: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~‘~~~~,~~~~~~~~~~~~ :-: ,:.:.:.:,:.:.:,,::::; ::::.: _::_:_ i. <,<<.,. .A... <. surl’économie dattiere du plus grand producteur mondial des dattes, l’lrak. Elle est due Qgaiement 
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.> ,:.:,:. dëil:f~a~~~ :.:.:.:.:.:.:.:.:.:,: . ...<.<< ,., a la baisse de E”offre sur le marche mondial mafgre un accroissement de fa production mondiale dans 

son ensemble. (fig. 7) 

Fig. 7 - Evoh&m de la production et des exportations mondiales 
de dattes (moyenne annuelle en 1000 t). 

Smrce : Elaboration personnelle h partir des statistiques de la FAO 

La situation actuelle est le réwltat du recul de fa production dans des pays traditionnellement 
exportateurs (Algerle, Maroc, Soudan, Irak) mais aussi de l’accroissement de Ca consommation 
interieure et du recul des exportations (Irak, Algerie, Soudan, Iran, Etats-Mis). Ainsi la conjoncture 
actuelle est nettement en faveur de la Tunisie et l’avenir du secteur dattier semble &re assure. 
Toutefois un effort de revalorisation de la datte sur le plan de la qualite et du conditionnement 
pourrait encore arnetiorer fe score de la Tunisie. Les dattes françaises se vendent encore mieux que 
celles de la Tunisie. D’ailleurs celles-ci proviennent en grande partie de la Tunisie. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ La France demeure fe premier importateur de dattes tunisiennes et la Tunisie son premier 
:::::.:,:,:,:,:,:,:,:,:::~:::.::: ..::::.‘...‘.~:.:‘:‘.:~::::::::::::::: 
!s~~~sri:~~~4myr!~~~,~~~: fournisseur. Les faciDit& de transport maritime. entre Tunis et Marseille, une longue tradition ‘.‘.~.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘~ ‘. .‘.‘... ..:.:.:.. “.:.f..:.:.:.:...:.:.:.:.: .,......<,..._ i~~~~~~~ii1~~~r.a~~~~~~~~~~~ d’échanges h&%$e de Pépoque cofoniafe, la puissants du reseau commerciaf des conditionmeurs 

marsd8ais dans toute I’bmpe assurent a Man&!ie te role de point de passage obligé et pfaqu6 
tournante dans &e commerce 6uropQen de fa datte. 

i-a France impmk 70 à 80 Q/c dss dattes tunisiennes exportees. L”ltalie occupe fa seconde place 
avec ores de 12 %. Ces deux pays importent des dattes conditionn6es mais egalement des dattes 
marchand qui sont conditionnees dans leurs propres usines. 
Les autres pays europeens (Grande Bretagne, R.F.A., Espagne, Belgique, Suisse...) importenttrés 
peu de Ba Tunisie, fes quantités exportees sont très variables d’une année à une autre. 
La Tunisie commence Egalement a diversifier ses exportations vers les pays arabes du Golfe, les 
dattes tunisiennes y sont for? appreciées, mais le plus grand handicap est le coCt du transport 
puisque c’est l’avion qui est utilise. De même à partir de ta campagne 83-34, des quantités 
croissantes de dattes communes sont exportées vers les Etats-Unis 14 t en 6983-84, 93 t en 
1988 - 80. 

Les exportations tunisiennes, surt~out vers l’Europe, rencontrent de plus en pfus d’exigences et de 
restrictims. Certaines exigences sont d”ordre cornmerciai et fiées a fa période de vente - les 
conditionneurs doivent avoir une capacité d’entreposage suffisante pour pouvoir mettre sur le 
marche des quantités suffisantes des Ee mois de septembre pendant tequel Ees grands centres de 
distribution commencent & s’approvisionner. Le purcentage de dattes conditionnées doit encore 
augmenter puisque le c~ns~rnmateasr européen les préfére emballées dans des colis inférieurs a 
1 kg. 
D’autres restrictions sont d’ordre qualitatif. Il existe actuellement unetendancevers la normalisation 
des dattes Bmpdées dans tes pays européens. Des commissions s’attachent à Maboration de ces 
normes telles que le degre de tolérance de fa contamination des dattes par des insectes ou des 
acariens ou le degr6 d’humidité maximum toléré. 
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L’adoption par ces commissions de seuils de tolerance tres bas pourrait nuire aux exportations 
tunisiennes. En effet il est encore impossible dans Mtat actuel du secteur de reduire à neant la 
présence d’insectes ou d’acariensdans les dattesou de descendre àdes taux d’humidite inferieurs 
à 26 %. 

CONCLUSION 

: ‘:)) Quelles perspectives pour le secteur dattier 3 

‘% Dans son ensemble l’expansion du secteur dattier est l’aboutissement d’une longue Evolution qui 
:I;:ii a consacre l’Mg6monie d’une konomie dattiere capitaliste et extravertie ; les projets en cours, 
:z realises dans le cadre du P.D.E.S. renforcent encore Mvolution du secteur vers une plus grande 
1;:: int6gration au marche internationalS vers une plus grande extraversion de l’konomie oasienne et 
$$ de l’économie régionale dans son ensemble. 
.A.. .:..: 
i&$ Nous avons essaye de montrer Wtroite interd+endance qui existe entre les differentes composan- 
!:;j:;lj tes de la filiere. Avec l’extraversion tres pousse@, des changements à l’amont ou à l’aval 
.:,: s’amplifieront et se repercuteront sur l’ensemble de la filiere avec une plus grande acuite. 

:: . . . . ..=.:. :y: :.: 
.:!:: Dans l’avenir est-il possible de s’assurer de 1’8coulement continu de la production sur les marches 
:::::;. :..: :::::y internationaux ? Un renversement de la conjoncture est-il possible ? La crise d’apres-guerre est- 
j)ii:ji elle exceptionnelle et jamais renouvelable ? De même au niveau de la production peut-on assurer 
:.y :,:+ une production soutenue et de qualite commercialisable ? Les palmeraies tunisiennes peuvent- 
$$ elles résister au Bayoud (Fursarium) qui a contamin6 progressivement toutes les palmeraies 
“jj::j marocaines et la moiti6 des palmeraies algeriennes ? 

:j$ La repense à ces questions, pour être objective, do% être nuancee et tenir compte des acquis ainsi 
... que des contraintes qui pèsent encore sur le secteur à tous les niveaux. 

.,, : 

.:j:: a) Au niveau de /a producaion : le P.D.E.S. represente certainement une étape importante dans 
:j:j l’aménagement rationnel de l’espace. II n’a pas échappé cependant aux inconvenients d’une 

-‘-‘C approche technicienne et verticale, limitant les problemes des oasis a celui de l’eau et réduisant les 
z;:j: besoins des oasis à la reconversion conçue comme une integration à l’économie capitaliste. Le 
2::: probleme social n’a pas et6 aborde (Khemassat, mode de faire valoir, emploi agricole). Une 
“. j.... occasion a Qté manquée de réformer les structures foncieres : apurement foncier et allégement de 

$i: la charge sociale des anciennes oasis. Les producteurs restent desunis et leurs associations 
-!z (A ssociations d’interêt collectif, A.I.C.) marginalisées. L’eau elle-même, reste peu valorisee et les 
.Y::. productions vivrières insuffisantes. :;:: :c 

.? b) Au niveau de la co~~erck~lisafion : la liberalisation de la commercialisation a certainement 
:,i?. .,. libéré des énergies et fourni des sources de revenus et des emplois. Pourtant, par certains aspects, 
;iii’i elle peut être assimilée à de l’anarchie. La qualité de la datte commercialisee est loin d’être 
:$l; satisfaisante surtout à cause des conditions de cueillette, transport et emmagasinage. Les profits 
:i::: tirés de la vente ne sont pas équitablement répartis, les risques non plus. La commercialisation 
: demeure encore un maillon faible de la chaîne qu’if importe de restructurer sans etouffer les .A.. 

::::::: ..::. initiatives individuelles ou freiner l’élan né de l’émulation. 
. . . :... 
j:iiiiI 
:ljl. 

c) Au nlveasr du conditionnement et de l’exportation : les progrés enregistres sont Bnormes, les 

?. 
résultats du commerce extérieur sont là pour le prouver. La répartition des revenus de l’exportation 
reste pourtant fortement inégalitaire. La rémunération du capital est de loin supérieure à celle de la 

.,:,.: force de travail,. L’avenir du marché mondial de la datte demeure la plus grande inconnue malgré 
:l::j 
:“.- 

la conjoncture actuelle, nettement favorable à laTunisie. La carte de.la repartition géographique de 
la production ne cesse de se transformer ainsi que les flux d%changes. La possibifité de restrictions 
qualitatives et/ou quantitatives à t’égard des exportations tunisiennes n’est pas à Ecarter. 

.. 
:;< Toutes ces considérations justifient la nécessité de maîtriser l’expansion du secteur dattier, de lui 
$ assurer un developpement harmonieux qui profitera aux sociétés oasiennes, aux @ions de 
Y?:; production ainsi qu’à l’économie nationale. Les acquis dans le secteur ne sont pas négligeables, il 

est indispensable de les valoriser. ,.. 
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