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RESUME ANALYTIQUE 

La patate douce est une source de calories importante sous les climats frais et humides des hauts 
plataux de la ramification ouest de lavalise de lacrete. Depuis son introduction au debut du XVllme 
sicle, la patate douce s'est beaucoup r~pandue et elle est maintenant cultivde par presque tous les 
m~nages agricoles de cette region accidentde et de haute altitude, Aforte densit6 de population. 

La popularitd de la patate douce dans les campagnes, parmi les exploitations pratiquant 
I'agriculture de semi-subsistance, ne semble pas s'6tendre A[a population urbaine en expansion rapide. 
Les manages urbains consomment environ lamoiti, de laquantitil de patates douces consommtes par les 
m~nages ruraux. La principale raison Acette diffdrence est lie aux probl~mes de commercialisation. 
Le marchd de la patate douce n'a pas ddveloppd les liens et les conomies n~cessaires pour permettre A 
cette denrde d'atteindre les march6s urbains dloignt~s dans des condit:ons fiables et peu cotteuses. 

En vue de fournir des informations sur ce marchd peu 6tudid, une sdrie d'enquetes sur les 
producteurs, les commergants, les transpoteurs et les consommateurs ont dtd rdalis6es pendant des 
travaux sur le terain qui ont couvert une priode de 14 mois. Les prix ont aussi r~guli~rement 6td 
enregistr s. Les rtsultats ont permis de procder Ala description dt taillde de ce marchd -- ses forces, 
ses faiblesses et ses possibilitds d'u-dlioration. 

Deux types d'analyse de r~gression appliqu~e aux donnes de prix primaires et secondaires 
rdv~lent que le marchd de la patate douce est faiblement intdgrd et que son ddveloppemnent a pris du retard 
par rapport au marchd du manioc. Afin de dtterminer lasource de l'inefficacit6 du marchd, une 6quation
des b6ndfices a dtd adaptde aux donnes fournies par 29 commerants. !1a ttd constatd que les 
commerqants exergant leur activit6 sur de petites distances, qui sont tr~s nombreux, sont relativement 
moins efficaces, sur le plan economique, que leurs homologues exerqant le commerce A plus grande 
6chelle. 

Des suggestions d'amdlioration sont proposdes pour remddier aux problmes cl6s de volume et 
de facilitd de ddtdrioration de la patate douce ainsi que pour r~pondre A lan~cessit6 de nombreux 
commerqants d'6largir leurs operations. Pour que lapatate douce tienne ur, importante dansplace pl:,s
le rdgime alimentaire de lapopulation des villes, le marchd doit r6soudre les problmes de volume et de 
d~tdrioration de lapatate douce. Dans l'attente que ces problmes soient rdsolus, certaines mesures 
peuvent etre encouragdes; parmi les plus importantes, il convient de citer I'largissement des operations, 
I'apport de modifications au syst~me d'imposition et I'amdlioration de lamanutention de lapatate douce. 
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CIIAPITRE UN 

RESUME ET INTRODUCTION 

La patate douce est 'aliment du rdgime rwandais qui fournit le plus de calories et qui a contribud 
essentiellement I'autosuffisance alimentaire du Rwanda. La patate douce n'a pas d'dquivalent dans sa 
capacitd b fournir rapidement de grandes quantitds de calories et Agarantir la s6curit6 alimentaire tout au 
long de I'annde. En consdquence, l'importance relative de la croissance de la patate douce augmente avec 
la ndcessit6 d'intensifier davantage I'agriculture du fait de la surpopulation. Sans la patate douce, il est 
tr~s peu probable que le Rwanda aurait pu subvenir aux besoins d'une population A taux de densitd 
exceptionnellement dlevd sur ]'ensemble du pays, en particulier sur les pentes abruptes qui sont 
caractdristiques d'une bonne partie des terres agricoles de ce pays. 

La patate douce s'est beaucoup rdpandue et elle est devenue une culture importante du Rwanda 
en un intervalle de temps particulirement court. La patate douce a td appodt~e de I'Ouganda au ddbut 
du XVIIlme sikcle et elle est cultivde par presque tous les mdnages ruraux. Son importance dans le 
rdgime alimentaire s'est limitde, toutefois, aux r gions rurales, ohi elle est parfaitement appropride aux 
conditions agronomiques. Seule une petite part de la production de la patate douce est commercialisde, 
en gdndral au niveau des dchanges locaux. Une tr s petite proportion est exportde des march6s locaux 
vers des marchds plus dloignds, tels que le marchd urbain de Kigali. 

L'importance cruciale du ddveloppement du marchd de la patate douce est manifeste, cependant, 
quand on examine le taux de croissance des villes. Le taux de croissance rapide de la population urbaine 
du Rwinda (qui est le double du taux natioinl) commence Ae~ercer une pression marqude sur le syst~me 
de commercialisation alimentaire. Bien que la population du Rwanda soit restde surtout rurale, rdsultat 
direct de l'habitat fort dispersd de la campagne, l'insuffisance des ressources agricoles lide b 
I'accroissement ddmographique e',trement dlevd provoque un exode rural de plus en plus rapide. Le taux 
d'urbanisation continuera A s'accdldrer dans un futur proche 5imesure que !a nouvelle gdndration de 
fermiers, qui ne disposent ddjA plus de terres suffisantes, se voit dans l'obligation de quitter la terre pour 
chercher Agagner sa vie ailleurs. A mesure que la population urbaine se ddveloppera, la demande en 
produits alimentaires de premibre ndcessit6 se ddveloppera aussi. 

Cette demande pourra etre satisfaite de plusieurs faqons. Compte tenu des coots de 
conmuercialisation internes 6levds, les importations pourraient devcnir une sources de nourriture 
importante pour les zones urbaines; du bld, du riz et du mais pourraient Otre importds (dventuellement 
dans des conditions libdrales), afin de satisfaire la demande des villes en produits alimentaires bon 
marchd. Ou bien la culture de produits alimentaires des fins de substitution des importations, comme 
le riz et ie bld, pourrait Atre de plus en plus er.,:agde sur l'ensemble du pays, dans le but avant tout 
d'approvisionner le march6 urbain. One troisi~me possibilit6 consiste A ce que les denrdes 
traditionnellement produites dans l'intdrieur du pays soient expdides en plus grandes quantitds vers les 
zones urbaines ddficitaires. La banane, la patate douce et le manioc sont les cultures les plus approprides, 
compte tenu des tendances au ddclin observdes dans ]a preduction des autres produits alimentaires 
traditionnels de premiere ndcessitd, comme le sorgho, le mil et le mals. 

11est difficile de savoir toutefiois, mesure que les zones urbaines se ddvelopperont, si le marchd 
de Ii patate douce sera en mesure de se ddvelopper afin de permettre aux exploitants de tirer parti de la 
demande accrue. Le marchd de la patate douce, tout en ttant important, est essentiellement local et peu 
ddveloppd. Les habitants des villes consomment moins de la moitid de la quantitd de patates douces 
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consommdes par les hahitants des zones rurales. Le present rapport d~montre que le march6 de la patatedouce est faiblement intdgrd et qu'il le reste, Ala diffdrence du marchd du manioc en expansion rdgulire.Le maniocjoue le meme r0le dans le regime alimentaire (fvcrnissant une fdcule bon march6 r~gulirementdisponible) mais, eij raison du ddveloppement plus rapide de son marchd, ii semble en mesure de devenir,
dans le futur, une source importante de recettes pour les exploitants. 

Les raisons du ddveloppement relativement faible de la patate douce sont li es au volume occupdnaturellement par cette denrde et Asa facifitd de ddtdrioration, ce qui ne constitue pas forcdment desobstacles graves Ala commercial isatien mais qui a restreint sdrieusement le ddveloppement du marchdjusqu'k ce jour. Pour que le marchd de la patate douce se ddveloppe, il faut que des techniques detransformation qui puissent etre appliqudes au niveau de l'explritation ou du marchd local soient 
f'nalement dlabordes. 

Le marchd du manioc fournit un module pour ce type de iddveloppement; c'est grace II'application de techniques de transformation novatrices que les probI~mes de volume et de ddtdrioration propres au manioc ont pu etre surmont s. Ui, autre problme de base de la commercialisation, quiprdsente un int~ret particulier du point de vue de la politique dcononique, est l'effet de d~sincitation durdgime d'imposition en fonction du volume qui s'applique aux produits volumineux et de faible valeurtels que la patate douce. Les commergants de patates douces paient ,1eux fois autant d'imp~t, exprimden pourcentage de la valeur de leur produit, que les commergants de manioc. 

Le bnndfice Ar.aiiser Apartir de I'amdlioration de la commercialisation de la patate douce auRwanda pourrait etre grand. Non seulement les zones urbaines pourraient etre assurdes de sourcesalimentaires relativement peu cotiteuses (et rdguli~res), mais aussi les exploitants, dont un tiers vendrdgulirement une partie de sa r&colte, pourraient toucher des prix plus rentables. En outre, avec uneintdgration amilior~e, la sp~cialisation rdgionale que les planificateurs encouiagent depuis des anndespourrait devenir une r litd, permettant aux regios agro-climatiques de se spdcialiser dans les cultures pour lesquelles elles poss~dent un avantage comparatif Oa pomme de terre au lieu de Iapatate douce dansla region de Gisenyi; le manioc au lieu de la patate douce dan, la region de Kibungo et Ia patate douceau lieu de la banane, du manioc et de la pomme de terre dans les rdgions de Gitarama, de Butare et deGikongoro). Cette spOcialisation stimulerait I'expansion des dchanges inter-rdgionaux et une plus grandeefficacitd. un autre avantage du ddveloppement du marchO serait la liboration des terres qui servent AIaconservation des patates douces, dont le coOt d'opportunitd coutinuera d'augmenter avec l'intensification 
de Iragriculture. 

Le prdsent documen! ddcrit et d'alue I'conomie du syst~me de commercialisation de la patatedouce au Rwanda, afin d'estimer le r0le 6ventuel que pourraitjouer la patate douce dans I'alimentationOes zones urbaines en expansion rapide et d'estirner sa capacitd renforcer le lien ndcessaire entre leddveloppement urbain et le ddveloppement nral. L'dtude sur laquelle repose ce document s'est appuydesur le principe directeur selon lequel, si une certaine part du ddveloppement du marchd se produitnaturellement en rdponse aux pressions qui favorisent la sp6cialisation et I'int~gration accrues, leddveloppement du marchd (en particulier IAoi les autres institutions dconomiques sont aussi fragiles) estimparfait et peut etre amdliord l'aide d'activit~s d'analyse et de planification. Les observationsprdsentent une tiilitd directe pour la s~curitd aimentaire du Rwanda, mais aussi une utilitd d'ordregdndrale pour les autres regions de hauts plateaux de I'Afrique tropicale humide ob ]a production do lapatate douce tient une place importante dans le rdgime alimentaire. 
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METHODE DE COLLECTE DES DONNEES 

Etant donnd qu'il existait peu d'informations sur le secteur de la patate dcuce au Rwanda - kpart
des estimations au niveau de la production et de la commercialisation et des donnes de prix limitdes -
Ha W ndcessaire de proc~der Ala collecte exhaustive de donn6es primaires. La majoritd des donnues 
utilis6es dans cette 6tude ont dtd recueillies au cours de travaux sur le terrain qui ont portd sur une 
pdriode de 14 mois, d'octobre 1987 Atnovembre 1988. Quatre types de m~thodes de collecte de donnes 
ont dtd appliquds - questionnaires, enregistrements des arrivdes sur les marches, comptabilitd 
commerciale et enregistrements des prix. 

Les questionnaires ont dtd administrds principalement pour obtenir des donnres des fins 
descriptives. Les questions poqes aux personnes qui ont fournis des informations sur les marches, qui 
6aient en gdndral des individus responsables officiellement d'un marchd, ont port6 sur le commerce de 
ia patate douce en gdndral ainsi que sur des points spdcifiques concernant leur propre marchd. Leurs 
rdponses ont permis I'auteur de proc&ler hdes estimations sur les types (et nmbres) de participants 
aux divers types de marchd. Une sdrie complete de questions ont dtd posdes aux producteurs afin de 
d~termirer I'ampleur de leur activitd commerciale et l'effet des prix sur leurs decisions en matire de 
production et de commercialisation, ainsi que l'importance de la conservation en terre. Les d~taillants 
locaux ont dtd interrog s sur les quantit s de patates douces vendues, les marges b~ndficiaires et les 
facteurs susceptibles d'influencer cts deux dldments. Les ddtaillants de gros volumes cxergant le 
commerce sur grande distance ornt tIgalement tt enquets afin de dresser un tableau des fonctions 
assurdes par les autres interm~diaires participant au commerce sur grande distance, A savoir les 
assembleurs/exp~iiteurs et les camionneurs. L'enquete sur les consommateurs a portd sur leurs habitudes 
d'achat et de consommation et sur leur impression des services fournis par le march6. 

Des registes complets ont 6td tenus stur les expt.ditios de patates douces et de manioc au niveau 
de six marchds urbains de Kigali. L'enregistrement des donndes a W rdptdt6 durant la premiere semaine 
de chaque mois pendant une durde de onze mois, et des r&ultats ont dtd -xtrapol~s afin de fournir une 
estimation sur les expeditions annuelles vers les marchds de Kigali et de ddterminer les sources et les 
mouvements de patates douces vcrs Kigali ainsi que la taille de la zone d'approvisionnement du marchd 
de Kigali. De; dtude. analogues ont dtd conduites sur une &chelle plus restreinte afin de determiner les 
zones d'apprvisionneinent des autres march6s importants. 

Pour calculer le cofit et la rentabilitd de la commercialisation des patates douces, toutes les 
transactions d'un 6chantillon des deux types principav- d'intermdiaires du march6 de la patate douce 
(dtaillants locaux et assernbletrslaxp&liteurs) ont dtd enregistrdes pendant une pdriode d'un mois. Les 
donnmes obtenues ont servi analyser i'efficacitd relative des types de commergants et des systmes de 
commercial isation. 

Les prix enregistr~s par I'auteur sur une bai- hebdomadaire ont servi Acompleter les donnes de 
pr&^ mensuels recueillies par le Ministate du Plan dans les analyses de correlation des prix et d'intdgration 
des marchds. Les mouvements de prix horaires ont dtd relevds afin de calculer la variabilitd des prix 
pendant toute la journde et d'dvaluer dans quele mesure les prix du disponible, le type de prix 
g~ndralement signald au Rwanda, sont rcprdsentatifs de I'dventail des prix vdritablement observds. 
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ARTICULATION DU DOCUMENT
 

Les rdsultats de ces enquetes, les donnes de marchd, la comptbilitd commerciale et les 
enregistrements de prix font ressortir les faiblesses du marchd ainsi que ses possibilitds d'amdlioration. 
Le prdsent document fait dtat de ces rdsultats afin de pe -mettre de mieux comprendre le marchd, en
particulier les faiblesses, leur ampleur, leurs r~percussions sk'r le ddveloppement du marchd et les moyens
de surmonter ces faiblesses. 

Le chapitre deux, qui repose pour l'essentiel sur les rdsults de l'enquete sur les producteurs,
d6crit le syst~me alimentaire du Rwanda et souligne le rOle, l'importance et le caract4re approprid de la 
patate douce dans ce syst~me. Le chapitre trois prdsente tine description en profondeur du 
fonctionnement du marchd; cette description est prdsentde, dans la mesure du possible, dans un cadre 
structure-conduite-performance et elle repose sur les donndes fournies par les enquetes sur les directeurs 
de marchd, les commergants, les camiowieurs et les consommateurs. 

La quantificati, .a de l'efficacit6 globale de la commercialisation, en appliquant des mesures de
corrdlation de l'intdgration du marchd, est effectude au chapitre quatre. L'analyse porte d'abord sur les 
prix mensuels fournis par le Miniplan et elle est testde avec d'autres sdries de prix, y compris les prix
hebdomadaires recueillis par I'auteur. A partir de ces donndes, une image d'un march6 relativement peu
intdgrd et inefficace commence Ase d~gager. Au chapitre cinq, apr~s avoir identifid les coflts principaux
de la commercialisation, ddrivds de la coniptabilitd commerciale sur une pdriode d'un mois, l'auteur 
s'efforce de ddterminer les facteurs qui contribuent le plus Al'inefficacitd et de classer les commergants 
en fonction de leur efficacitd relative. Les conclusions de I'dtude et des recommandations pour arndliorer 
I'efficacitd de la commercialisation sont prdsentdes au chapitre six, qui comporte une &valuation des 
avantages probables de la sdcuritd alimentair- rdgionale qui doivent pouvoir etre obtenus de ces 
modifications. 
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CHAPITRI DEUX 

LA PATATE DOUCE AU RWANDA 

Le present chapitre offre un aperqu gendral du secteur de la patate douce, examinant les m~thodes 
et les rdgions de production de cette denrde ainsi que les raisons pour lesquelles-elle est cultivde, son 
Laportance et et a position dans les syst~mes de production, Pan pleur et la nature de la demande et les 
indthodes de commercialisation de la patate douce. 

La patate douce convient aux conditions dL Rw'anda et elle a acquis une place de plus en plus 
importante dana le syst~me alimentaire de ce pays. A l'oxception du nord-est, la production est dlevde 
et bien rdpartie dans tout l'ensemble du pays. Les niveaux de consommation sont dlev a, tant en valeur 
absokle qu'en valeur relative, par rapport aux autres f~culen's des zones rurales. La demande en patate 
douce de ia population pauvre des villes continuera probableinent d'augrnenter si cette denre peut lui 
parvenir dans des conditions raisonnabies et Ades prix raisonnables. 

L'IMPORTANCE DE LA PATATE DOUCE 

La production de la patate douce s'est ddveloppde plus rapidement que celle des autres cultures 
imortantes (banane, haricots et sorgho) et aussi rapidement que celle de la pomme de terre, qui a 
b~ndficid d'un programme de recherche beaucoup plus intensif et bien financd. 

La Figure 2. .A indique la production moyenne des principales cultures vivri~res pour la pdriode 
19RA-86, class(es d'apr~s la quantit6 de calories qu'elles fournissent. La patate douce suit la banane sur 
le plan de la production brute de calories et elle fournit approximativement la meme quantit6 de calories 
que les haricots. Moins de 13 pour cent de la superficie totale cultivde en patate douce produisent 16 
pour cent du total de la valeur dnergdtiquc brute des aliments provenant des.ultures agricoles. Li patate 
douce se situe at quatri~me rang pour ce qui concerne la superficie occupe, mais au troisi~me r,.ng pour 
ce qui concerre Iaproduction brute de calories. Bien que la banane fournisse plus de calories, jusqu'h 
la moitid de ses calories sont perdues pour la consommation umaine dtant donnd qu'elle est en g~ndral 
consonmme sous forme de vin (1, pp. 151-153)'. Le proc& de fabrication du vin entraine des pertes 
de calories. En consdluence, la patate douce est 'onsidrde comme la source principale d'dnergie 
alimentaire da Rwanda. (2, p. 44). 

La patzi.e douce a enregistrd un des taux de croissance de la production les plus rapides entre 
1966 et 1985. Cette observation -st mise en valeur la Figure 2. i.B, qui s'inspire d'une dchelle semi
logarithmique pour faciliter la comparaison directe des taux le croissance. La croissance de la production 
de Ia patate douce, du maioc, des haricots et de )a banane est prdsentde sdpardment; les c~rddaes 
importmtes - sorgho, mil et mals -sont regroupis. Les taux de croissance sont compares A ]a 
croissance d~mographique pendant la meme pdriode (,nesur6e sur I'axe droit). La majorit6 des cultures 
ont augmentd approximativement au m~me rythme que la population, mais quelques-unes d'entre elles 
ont augmentd plus rapidement. La production de la patate douce a enregistrd Aun taux annuel moyen 

Les chiffres arabes et numdros de page entre parenthse font r~fdrence Aune liste bibliographique 
qui se trouve la fin de chaque chapitre. 
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de 7 pour cent, correspondant au niveau gdndral de lapomme de terre, mais elle a enregistr6 un t'ux 
nettement sup~rieur kcelui des haricots, du manioc, de la banane et des cer ales. 

Cette croissance provient pour I'ess-ntiel du d~veloppement de la production extensive et non pas 
de la production intensive; la superficie cultivde au augmentd de 6 pour cent annuellement, ruais les 
rendements n'ont augmentd que de 2 pour cent (3). On peut s'attendre, avec lamise en culture de 
rouveiles terres peu productives, Aune baisse des rendements. 1lne faut pas en conclure que toute7 les 
terres suppldmentaires utilisdes pour d~velopper la culture ee la patate douce' n'taient auparavan pas
cultivdes ou dtaient incultivables. IIse d~gage dgalement des donndes 'abandon de laculture de certaines 
cgrdales et Idgumineuses pour des cultures vivrires de base h rendement plus dlevd, labanane, le maniou, 
la pomme de terre et la patate douce. 

La croissance rapide de la production de ia patate douce a contribu6 Ala stabilit6 des sources de 
calories disponibles par habita.t pendant les annes 70 et 80, malgrd lahausse des besoins en a.;:,entation 
du fait de I'accroissement rapide de la population. Depuis 1965 lapopulation a augmentd un taux 
annuel moyen de 3,3 pour cent, atteignant 6 millions en 1987 et d'apris les prdvisions, [a population 
devrait atteindre 10 millions d'ici I'an 2000 (4, p. 269). Durant les anndes 70 et 80, la production 
agricole a augmentd un taux annuel moyen de 5 pour cent, son taux de cr,issance se ralentissant vers 
la fin de cette pdriode, mais restant trois fois plus rapide que celui de lacroissance de la production de 
'Afrique sub-saharienne (4, p. 222). En consdquence, laproduction agricole par habitant a augmentd 

Aun taux annuel Idg~rement supdrieur A I pour cent, puis a raJenti un peu au cours des derni~r,-s anndes. 
Le montant de ca!ories par habitant disponible quotidiennewent reste assez stable, se situant entre 1800 
et 2000 Kcal.2 

L'adaptabllitd de ]a patate douce aux conditions du Rwanda et sa capacit6 I rdpondre aux besoins 
d'dnergie alimentaire d'une population importante qui croit rapidement ont dtd pris en compte dans la 
planification Along terme. Ceci se ddgage de laFigure 2.1.C, qui provient des prdvisions faite dans le 
Plan quinquennal de 1996 du Rwanda. Sur lafigure, les niveaux de production ont 6td convertis en 
&luivalents c6rdales, mesure de leur teneur en dnergie alimentaire, ce qui permet de ls comparer et de 
les additionner directement. Si la population s'accroit de 4 millions entre 1986 et I'an 2000, 
conformdment anx prdvisions, le niveau de ia production, en dquivalents cdr6ales, devra augmenter de 
1,3 million de tonnes durant la meme pdriode. Les hausses projetdes dts cultures de racines et 
tubercules, plus spdcifiquement la patate douce et le manioc, reprdsenteront une bonne part (50 pour cent) 
de lPaugmentation de [a production uncessaire. D'apr~s les prdvisions, la production de lapaotLe douce 
devrLAt presque tripler entre la pdriode 1984/1986 ct I'an 2000, cettr hausse provenant pour I'e-sentiel 
du ddveloppement de la cultu; intensive. IIest prdvu que les rendements atteindront presque le double 
alors que la superficie cultivde diminuera d'un cinqui me. Les seules autres cultures importantes pour 
lesquelles on prdvoit des hausses de rendement marqud sont la pomme de terre, le sorgho et, dans une 
moindre mesure, le manioc. 

I En Afrique sub-saharienne, A ]'exclusion do Nigeria, le taux de croissance ddmographique a 
enregistrd une moyenne de 2,5 pour cent entre 1965 et 1987, alors que !a production agricolk n'a 
augmentd que de 1,3 pour cent par an. En consdquence, Ia production par habitant a en ralitd baissl 
de I pour cent par an. 
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FIGURE 2.1 
LA PATATE DOUCE AU RWANDA 
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PRODUCTION 

La patate douce est considdrde comme une culture de rdserve contre la famine ou une culture 
ddrobde Afaire pousser lorsque la terre et la main-d'oeuvre alloues aux cultures exigeant des calendriers 
de plantation et de r~colte plus stricts sont libdrdes? En consdquence, elle n'emploie qu'un, main
d'oeuvre minimale. Son avantage principal, du point de vue des producteurs, est la possibilitd de la 
laisser en terre et de la r~colter conformdment aux besoins. Seule une petite part de la production 
annuelle est dcoul6e sur le marchd, cette part correspondant en gdndral Aia vente locale. 

Neuf mdnages agricoles sur dix cultivent la patate douce. Ce pourcentage vaie dans certains cas 
consid~rablement suivant la region (5, p. 199). Dans la zone d'altitude moyenne, tous les m6nages 
cultivent la patate douce. Dans la zone de haute altitude, seulement un peu plus des deux tiers des 
mdnages cultivent la patate douce. La culture de la patate douce est considdrde comme une activitA 
feminine, mdme si ce sont souvent les hommes qui sont charges de la preparation des champs et d'aider 
A prendre les ddcisions concernant la date et l'emplacement de cette culture (5, p. 37). La faible 
proportion des mdnages qui ne cultive pas la patate douce correspond aux m~nages qui disposent de plus 
de terres, de bovins et qui prdsentent d'autres indicateurs de richesse. 

Calendrier agricole de la patate douce 

La culture de la patate douce s'inscrit facilement dans le calendrier agricole, mdme si c'est parfois 
avec: une part de hasard, dans la mesure oa les autres cultures le permettent, dtant donnd que la pdriode 
de r6colte et, en consdluence, de plantation, est relativement souple (7, p. 13). La Figure 2.2 illustre 
le calendrier agricble de la patate douce et de quelques autres cultures saisonni~res de base du Plateau 
central. 

La campagne agricole commence en septembre, avec I'arrvde de la saison des pluies de courte 
dur~e, qui se prolonge en g~ndra jusqu'A la fin novembre. Dans la plupart des rdgions du pays, c'est 
la saison pendant laquelle les premieres cultures, et les plus importantes, le haricots et le mais, sont 
plantdes (5, pp. 96 et 103). Durant la courte saison sche qui suit, qui dure en g~ndral un peu plus d'un 
mois, les cultures de [a premiare saison sont rdco!tdes. Pour toutes les cultures saisonni4res, Al'exception 
du sorgho, cette rtcolte est la plus importante. La longue saison des pluies suit. La culture qui est le 
plus strictement associe Acette pdriode est le sorgho, dont la maturation exige trop de temps pour qu'il 
puisse e.re cultivd pendant la premiere saison. La deuxibme culture de maTs, de haricots et autres cultures 
de cdreales et de Idgumineuses secondaires sont dgalement semes Acette 6poque. Le calendrier agricole 
s'achve avec la longue saison s-che, qui correspond Ala pdriode de la rcolte principale du sorgho et 
k la pdriede de la deuxibme rdcolte, mais moins importante, de haricots et de ma' s. 

La patate douce est habituellement plante et r~colt~e tout au long de l'annde, avec: peu de 
variation ou de sp~cificitd saisonni res. La premi;fe plantation saisonnibre a lieu le plus frduemment 
dans les champs sur les collines entre septembre et janvier, et la deuxibme plantation saisonnibre a lieu 
habituellement entre fWvrier et mai, permettant de rdcolter celte denrde pendant la majorit6 de I'annde. 
Les m~nages qui ont accbs des champs situts aux marais, en plus des champs sur les collines, peuvent 
planter de mai Ajuillet, ce qui leur garantit ainsi un approvisionnement en patates douces tout au long 
de l'annde. (6, p. 32). 

Une culture ddrobde est une culture qui mlrt relativement vite et qui est souvent plant~e pour se 
protdger contre la mauvaise rdcolte dventuelle des cultures saisonnibres plu3 importantes. 
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FIGURE 2.2 

RAPPORT ENTRE LA COURBE DES PRECIPITATIONS 
ET LE CALENDRIER DE LA CULTURE DE LA PATATE DOUCE 
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La patate douco est en gdndral plant6e sur des parcelles pures, mais il existe une certaine variation 
saisonnire dans cette culture. Pendant la premiere saison, deux tiers de la superficie cultivde en patate
douce correspondent ? des parcelles pures. Pendant la deuxi~me saison, la superficie des parc.-les pures 
ne repr6sente plus que la moitid de la superficie totale occupde par cette culture, dtant donnd qu'une plus 
grande part des champs situds aux marais sont utilisds et que les exploitants agricoles s'efforcent 
davantage de semer des cultures diverses. La patate douce est cultivde en association avec les haricots 
et le mais pendant ]a p, emi~re saison, et en association avec les haricots, le sorgho et le manioc pendant 
la deux. me saison. Lorsqu'elle est associde d'autres cultures, la patate douce est en gdndral 
d'importance secondaire (5, pp. 158-176). En fait, ce qui peut sembler une forme de polyculture est en 
fait parfois une stratdgie pour maintenir une rdserve de seinenc.;s de patate douce des fins de plantation 
ultdrieure. Dans d'autres circonstances, la patate douce est plantde dans un champ occupd par [a culture 
des haricots, du sorgho ou du mais, dans l'intention de r6colter cette culture tout d'abord, puis de 
continuer par ia suite la culture unique de la patate douce - proc&lure tr s analogue aux cultures en 
alternance ou Ala plantation et Ala rcete d'une sdrie de cultures se chevauchant sur un mOme champ. 

Dans le cas rare oh la rotation des cultures est pratiqud, la culture de la patate douce succbde en 
gdndral une courte pdriode de jachtre. ne durant parfeis pas plus d'une saison. En gdndral, toutefois, 
un champ est replantd immdliatement apr-s la r6colte de la culture de la palate douce qui pr~c~de. Cette 
pratique, qui rdsulte de l'insuffisance de terres, a Wtd accusde d'atre la cause des faibles rendements et 
des problbmes lis aux parasites et aux maladies, qui sont examinds plus bas (7, p. 12). 

Les trois principaux facteurs qui ddterminent quand les patates douces mOres seront r.coltdes sont 
les suivants: 

* 	 La! main-d'oeuvre disponible pour ]a prdparation des boutures, la prdparat~on des 
nouveaux champs et la plantation; 

" 	 La terre disponible pour mettre en terre les plants du champ rdcoltd, et 

* 	 La demande des mdnages et, dans une moindre mesure, du marchd. 

Ces trois facteurs doivent atre coordonnds par les mdnages individuels afin d'dviter ou de rdduire les 
pertes. Pour la majoritd des exploitants, le cycle de plantation, de r6colte et de prdparation des nouveaux 
champs comporte l'utilisation bien coordonnde des champs sur les collines et des champs aux marais. 

D'aprs I'enquete sur les producteurs (ddnommde par la suite ENQPAT), que I'auteur a effectude 
avec I'aide du Minist~re de I'agriculture, les exploitants semblent utiliser deux types de champ pour la 
culture de ia patate douce. Pr s de deux tiers de tous les menages utilisent les champs Ala fois sur les 
collines et aux marais, un tiers des mdnages utilisent seulement les champs aux marais et une faible 
minoritd ne cultive que les champs sur les collines; ]a vaste majorit6 prdfdrerait n'utiliser que les champs 
aux marais pour la culture de la patate douce mais la majoritd d'entre eux sont dans l'obligation de 
cultiver aussi les champs sur les collines (9, p. 45): 

Collines 	 Marais 
Seulemen 	 Seulemen Tous les deux 

(Pourcentage) 

Cultivent 3 38 60
 
Prdfbrent 25 71 4
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Les effets ndgatifs qui rdsultent de I'absence de divers types de champs compimentaires incluent 
l'obligation d'acheter des boutures comme "stocks de semences", en particulier apr~s ]a longue saison 
skche quand les cultivateurs pourraient compter sur la r~colte des champs aux marais pour obtenir le 
materiel de plantation ndcessaire [a premibre culture sur les collines. Les autres inconvdnients de la 
possession d'un seul type de champ incluent 6galement le besoin d'avoir acheter saisonni~rement de la 
nourriture jusqu'h ce que les champs des collines et aux marais soient mOrs pcur la r6colte. 

La culture de ]a patate douce 'est en g~ndrai pratiqudc que sur une part et un pourcentage 
relativement faibles des terres du m~nage. Les exploitations sont petites, couvrant en moyenne un peu 
plus d'un hectare morcell6 en cinq champs d'une moyenne de 24 ares chacun (5, p. 156). La taille 
moyenne de 1'exploitation varie entre 0,9 et 2,0 hectares, le nombre des champs variant entre deux et sept 
et la taille moyenne du champ entre 14 et 96 ares, cette variation dtant li& essentiellement au niveau de 
densitd de la population dans la region. Etant donnd que la production de la patate douce est plus 
rdpandue dans les r6gions forte densitd de population, la culture de la patate douce s'observera 
davantage au niveau des exploitations ne diassant pas un hectare. D'aprbs une enquete de I'ISAR 
portant sur 72 exploitations rtfparties dans 8 des 12 r6gions agro-climatiques, une superficie moyenne de 
0,12 hectare dtait consacrde h la culture de la patate douce et la superficie consacr~e acette culture variait 
de 0,01 . 0,63 hectare (8, p. 211). Ailleurs, il a dtd estimd que la superficie variait de 0,1 0,3 hectare. 
11se d~gage des r~sultats de l'Enquete nationale agricole (ENA), r~alisde en 1984 par le Minist~re de 
l'agriculture, que la production moyenne annuelle de patate douce par m~nage ,tait de 725 kilos et que 
les rendements . I'hectare se situaient entre sept et huit tonnes. Ces r~sultats portent A croire que le 
mdnage type consacre 0, 1 hectare 4 la culture de la patate douce. 

Mthodes de culture 

La patate dct,ce se propage de faqon vdgtative. Le stock de semences se compose de plants qui 
proviennent habituellement d'autres champs qui viennent d'etre - ,olts et qui sont d6tenus et cultivds par 
le mdnage. Un mnage doit planifier avec soin les activit&s afin d'assurer un bon dquilibre et une bonne 
coordination entre ]a r~colte et la plantation, de mani~re Aminimiser la perte du matdrifI' de plantation 
cofiteux. Les boutures ont une grande valeur, notamment Al'poque de la plantation, et le marchd des 
boutures est tr s restreint et tr s cofiteux.' Les r6ductions de la production cit dt6 aussi souv.'" 
attributes I'insuffisance du matdriel de plantation qu' l'infestation par les parasites ou les maladies. 
Le stock de semences est souvent insuffisant dtant donnd que les exploitants siment, Ades fins de stratdgie 
pour garantir une r~colte, Aun taux de densitd trs dlevd (6, p. 32 et 7, p. 13). Les r~sultats de I'dtude 
ENQPAT portent Acroire que la majoritd des mdnages acqui4rent leur stock de semences de leurs propres 
champs, meme si une mih iritd importante doit soit les acheter soit les recevoir en cadeau (9, r. 47): 

Pourcentage des mdnags 
Source du stock de semences pour lesquels il s'agit 

de la source Vrincipale 

Propres champs (collines) 52 
Propres champs (marais) 34 
Cadeaux 9 
Achats 5 

II n'existe pas de registre sur les prix versds pour I'achat des boutures, mais I'on m'a dit I plusieurs 
reprises que, au poids, le prix des boutures 6quivaut Acelui des tubercules. 
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La patate douce cultivde aux marais pousse sur de grands lits surdlevds construits principalement 
Ades fins de drainage. II s'agit de plants qui proviennent d'ordinaire de la culture pr cdente sur les 
collines. Les champs des collines sont en g6ndral plats, parfois en terrasses. Les plants sont mis en terre 
trbs pr s les uns des autres, A une forte densitd de 17 par mtre carrd (6, p. 32), et dis proviennent 
habituellement de champs de rdserve, de l'Eclaircissage de champs non rdcoltds, ou encore de champs aux 
marais oil la rdcolte a eu lieu, suivant l'poque de l'annde oil la plantation a lieu. 

Une fois les plants mis en terre, ]a culture de la patate douce re.oit eelativement peu de soin. 
Pratiquement aucun exploitant ne prockle A l'Epandage d'engrais; moins d'un tiers des exploitant, 
d6sherbent leurs champs et ce, pas plus d'une fois (6, p. 32). Cette pratique constitue probablement un 
emploi rationnel de la main-d'oeuvre du m~nage, mais elle rfduit Egalement les rendements et la 
production de la patate douce. Les champs de patate douce sont laissds A eux-memes, avec peu 
d'intervention pour encourager ia production. 

Prindpaux parasites et maladies de la palate douce 

L'intervention est Egalement limitde pour ce qui concerne la lutte contre les maladies et les 
parasites. A part choisir les varidt~s qui sont les plus rsistantez, les exploitants ne font pratiquement rien 
pour combattre activement les infestations par les parasites et les maladies, malgrd les vastes ddgAts 
qu'elles causent, Le complexe viral (maladie virale de ]a patate douce) et I'alternariose sont les deux 
maladies les plus importantes de la patate douce; le charanqon de la patate douce et la chenille d~foliaite 
sont les deux parasites les plus nuisibles. George Ndamage, chef de la recherche sur les racines et les 
tubercules k l'lnstitut de recherche des sciences agronomiques du Rwanda (ISAR), a conduit des 
recherches sur I'ampleur de l'infestation par les maladies et les parasites. II signale que, d'apr~s une 
Etude r.alisde en 1984 par I'ISAR, deux tiers environ de tous les champs de patate douce 4taient affect~s 
par I'alternariose et la moitiE par le complexe viral. Les ddgats causds par les parasites semblaient 
Egalement atre importants, dt. ravages par les chenilles ayant tE constatds dans presque la moitid des 
champs et des infestations de charanons dans un tiers d'entre eux (6, p. 34). Les taux rdels d'infestation 
peuvent etre supdrieurs; les symptOmes sont souvent masquds IAoil les sols et autres conditions de 
croissance sont bons. 

Orientation commerciale des producteurs 

Les perceptions des exploitants sur la date, la mdthode de rdcolte et le volume Ar~colter et sur 
les pratiques de conservation en terre influencent les quantits de patates douces qui pdntrent sur le 
marchd. Les ventes de patate douce repr6sentent une part restreinte de la production globale ainsi que 
de la production de I'exploitant moyen. D'aprks I'enquete ENQPAT, seulement un tiers environ des 
mdnages produisant des patates douces vendent une partie de leur culture. 

Les mdnages les plus susceptibles de venre des patates douces sont ceux qui semblent, d'apr~s 
certains crit~res, les plus pauvres. Ces critires sont le faible rapport entre la superficie de l'exploitation 
et la taille du m6nage, et le toit de chaume, au lieu du toit de tOle ou d'ardoises, de leur maison. La 
vaste majoritd des m~nages (80 pour cent) qui ne vendent pas ,depatate douce n'ont simplement pas de 
production excdentaire vendre. Une minoritd apprEciable des m~nages (13 pour cent) pourraient 
vendre une partie de leur production mais ne le font pas parce qu'ils ont d'autres sources de revenu et 
settlement 5 pour cent des mdnages sont dissuadEs de vend:e en raison des prix bas (9, p. 49). 

Les ventes de patate douce par les producteurs ne rdpondent en gdndral p,-s N ]a dcmande du 
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marchd. La majoritd des ventes ont lieu, par contre, lorsque des manages ont un besoin urgent d'argent 
pour payer les frais de scolaritd ou des factures m licales et non pas lorsque les prix sont favorables. 
La majoritd des mdnages (75 pour cent) ne prennent apparemment jainais en compte les conditions du 
marchd dans leurs plans de production. Un tiers de tous les mtnages qui vendent des patates douces 
admettent que leur calendrier et le volume de leur ricolte sont influences par les prix du marchd. Sur 
ces m~nages, seulement la moitid se fondent directement, dans leurs d6cisions en matire de rdcolte, sur 
les prix courants du marchd. Lorsque les prix nont appareminent pas d'influence sur la r6colte ou sur 
la vente, les ddcisions en matire de rdcolte sont fonddes avant tout sur les besoins de nourriture et 
d'argent et non pas sur la maturitd de la culture (9, p. 49): 

Pourcentage des mdnages 
pour lesquels il s'agit 

Raison de r~colte de la raison principale 

Besoins alimentaires 50 
Besoins d'argent 15 
Maturitd de la culture 32 
Autres raisons 3 

Enfin, le fait que presque trois quarts de tous les m6nages vendant une partie de leur production de patate 
douce ne tieni.nt pas compte, pour leur ddcision de vendre, du prix courant montre clairement que le 
prix du marchd n'est pas un ddterminant important dans les ventes de patates douces. 

'CONSOMMATION DE LA PATATE DOUCE 

La patate douce est un dldment important du rdgime alimentaire des zones rura'es mais elle tient 
une plac2 considdrablement moindre dans le r6gime alimentaire des zones urbaines, oi elle semble etre 
consommrde principalement par les catdgories d'individus modestes ou pauvres. La consommation de 
patate douce repr6sente 13 pour cent de la valeur des aliments consommds par les mdnages ruraux, mais 
seulement 4 pour cent de la valeur des aliments consomms par les mdnages urbains (10 et I). A 
I'dchelle nationale, les niveaux de consommation sont dlevds, la contribution Ala ration de calories est 
importante, mais cette importance diminue i mesure que le revenu s'accroit. Si les niveaux different, 
les courbes de consommation different peu entre les consommateurs ruraux et urbains. Les mdthodes 
d'acquisition, toutefois, diffbrent de meme que les niveaux de rdaction aux prix. Les ms.nages ruraux 
consomment des patates douces provenant essentiellement de leurs propres champs. Les mdnages urbains 
achtent pros de la moitid de leur consommation (1, p.3). Du point de vue de I'analyse du marchd, c'est 
l'dvolution de la demande et de la consommation urbaines qui est la plus stimulante et intdressante. 

Niveaux de consommation 

Les deux aliments les plus importants qui font partie du rdgime alimentaire traditionnel de la 
population rurale sont les haricots (pour les protdines) et la patate douce (pour les calories). Le repas
typique de ia campagne inclut en gdndral ces deux aliments. La patate douce est prdparde tr ssimplement 
pour le repas ordinaire, ]a tubercule non pelde dtant en gdndral bouillie et servie directement avec les 
haricots. Parfois, la tubercule est pelde et servie en purde, ou encore elle est grillde et mangde comme 
casse-croflte. Les consommateurs prdfbrent leur patate douce f6culente (farineuse) et sucrde (9, p. 50): 

http:tieni.nt
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Rdpartition des m~nages 
(en pourcentage) suivant leurs 

Caractdristiques prdfdrences pour chaque 
de la patate douce caractdrisliaue 

Fdculente/farineuse 44 
Sucrde 27 
Chair blanche 5 
Tendre 4 
Chair jaune I 

Entre 1982 et 1986, le Minist~re du Plan du Rwanda a rdalisd une enquete nationale sur le budget 
et la consommation des m6nages ruraux (ENBC) (novembre 1982 - d~cembre 1983) et des mdnages 
urbains (octobre 1984 -janvier 1986). La majoritd des donndes sur la consommation utilisdes dans cette 
th~se proviennent de l'tude ENBC. Malheureusement, la partie portant sur les m6nages urbains n'avait 
pas dtd achevde lia date de la r~daction de cette these et c'est pourquoi nous ne poss~lons pas 
suffisamment d'estimations prdcises sur les dlasticitds de la demande urbaine, entre autres. 

Pour ce qui concerne la partie de I'enquete portant sur les mdnages ruraux, I'dchantillon de base 
comprenait 1.170 m~nages, 13 pour chacun des 90 secteurs sdlectionnds Apartir de 90 communes rurales. 
D'apr s un sous-4chantillon de 270 manages, dont trois pour chacune des 90 communes, il a dtd estimd 
que la consommation annuelle dtait de 203 kilos (556 Kcal. par jour) par dquivalent adulte (exprimd par 
le sigle EA dans la suite du rapport)' dans la region centre-nord du pays, la consommation ayant m~me 
atteint 400 kilos (i096 Kcal. par jour) pour un quart des m~nages, de 130 kilos dans l'est et le nord
ouest, oi presque la moitid des m6nages consommaient moins de 100 kilos (274 Kcal. par jour) (1, pp. 
46 et 74).6 Bien que ces rdsultats proviennent d'une dtude sur les m6nages ruraux, ils fournissent des 
estimat:ons raisonnables sur les moyennes nationales du fait que la population urbaine est si petite qu'elle 
ne modifie pas sensiblement les niveaux globaux vu moyens. La consommation annuelle moyenne de 
patate douce pour tous les mdnages a td estimde h 865 kilos; pour !es mdnages consommant en r.alitd 
des patates douces, I'estimation dtait de 895 kilos. Ndamage sugg~e que la consommation totae par 
habitant (pas simplement la consonunation djuivalent adulte) est approximativement de 120 kilos h 
I'dchelle nationale, ce qui correspondrait A600 kilos par mdnage (6, p. 32). 

D'apr s les estimations de i'dtude ENI3C, en 1983 la patate douce correspondhit A17 pour cent 
de la ration moyenne de calories par mdnage, la plagant en seconde place apr~s les haricots, qui 
fournissaient 32 pour cent de la ration de cal,'-'es. La patate douce occupait la seconde place, loin 

I,'Upression dquivalent adulte (EA) est utilisde pour ne pas tenir compte des besoins en calories 
de la populdtion tr -s jeune et de la population trs agde. A I'dpoque de l'enquete en question, la 
population rcntrant dans la catdgorie dquivalent adulte dtait approximativement de 4,5 millions, soit les 
trois quarts de la population totale de 6 millions. 

I le centre-nord, l'est et le nord-ouest sont trois des cinq zones gdographiques suivant lesquelles le 

pays est divisd. Elles n'ont gure de rapport avec les rdgions agro-climatiques et [a seule raison pour 
laquelle ils sont utilisdes dans ce cas prdsent est qu'elles correspondent aux r~gions suivant lesquelles les 
donndes du Miniplan que j'ai cit&es ont dtd ventil6es. La zone du centre-nord correspond en gros A l. 
zone d'altitude moyenne, bien qu'elle ne comprenne pas une partie des plateaux de haute altitude le 
Buberuka. L'est est en gdndral synonyme de basse altitude, temperatures dlevdes et faibles prdcipitatic is, 
et le nord-ouest de haute altitude, temperatures basses et prdcipitations dleves. 
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derriere les haricots, pour I'app')rt de protdines, fournissant 8 pour cent de protdines contre 65 pour cent 
pour les haricots dans le r6gime alimentaire ordinaire (1, p. 43): 

Pourcentage de caliries et de protdines
 
fournies par chaque culture
 

dans le rdgime alimentaire habituel
 

Calorie Prottdines 

Haricots 32 65
 
Patate douce 17 8
 
Manioc 12 5
 
Bire de sorgho 9 4
 
Banane Acuire 8 1
 
Vin de banane 5 -

MaTs 4 4
 
Pomme de terre 9 3
 
Autre 4 10
 

Outre les differences rdgionales, ii existe certains facteurs d~mographiques et socio-dconomiques 
importants qui affectent le niveau et l'importance relative de la consommation de la patate douce. Un 
facteur qui semble avoir un effet important sur la quantitd de patate douce dans le r~gime alimentaire est 
la profession ou I'emploi du chef de famille. La consommation par habitant des manages o4t le chef de 
famille est un artisan, pai exemple, correspond environ au moins la moitid Ala consommation de patate 
douce des manages entitrement agricoles. Etant donnd que les femmes constituent les principaux 
agriculteurs du Rwanda, il est sous-entendu, lorsque I'homme chef de famille a une profession ou un 
emploi autre que l'agriculture, qu'il existe une plus grande source de revenu mondtaire. Les manages 
avec un plus grand revenu mon~taire ont tendance A remplacer la patate douce par le manioc, 
probablement achetd pour une bonne part, et leur ration de calories correspondant la consommation de 
patate douce tombe Ala moiti6 environ du niveau moyen. (10, p. 108). 

Les m~nages qui disposent ie pius de terres (un autre indicateur de 
bien-Otre), ont dgalement tendance consommer un peu moins de patate douce que les m~nages possdant 
moins de terres. I1en d~coule que ce sont les populations les plus pauvres qui consomment le plus de 
patate douce. 11existe aussi une re'ation positive dvidente entre la proportion de nourriture des mdnages 
qui correspond seulement Ace qu'ils produisent et ['importance relative de la patate douce dans le rdgime 
alimentaire. L'6tude ENBC a classd les m~nages d'apr~s ]a part de leur rdgime alimentaire qui provenait 
d'aliments achet~s et a constatd que les m6nages qui n'achetaient qu'entre un quart et un sixi~me de leur 
nourriture consommaient deux fois plus de patate douce que les mdnages qui achetaient pros de la moitid 
de leur nnourriture. (10, p. 113) 

Effet du revenu ur !c niveau de consommation 

Bien que ce ne soit que dans les categories au revenu le plus dlevE que la consommation de patate 
douce diminue rdellement, son importance relative dans le rdgime alimentaire ddcroit Amesure que le 
revenu augmente. La patate douce est particuli~rement importante dans le rdgime alimentaire des 
populations modestes ou pauvres. L'dtude ENBC sur les m~nages ruraux a analysE la structure des 
achats, des ventes et de la consommation d'aliments en tant que fonction de [a ration de calories des 
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mdnages, valeur approchde de la condition nutritionnelle (et, dgalement, des niveaux revenu/richesse). 
La ration quotidienne moyenne de calories par dquivaent adulte de chaque manage a dtd ventilde en cinq 
categories ou quintiles (10, p. 90): 

Ouintile de ritionL.alories Tranche (Kca/EA/iour)
 
Premier moins de 1706
 
Deuxi~me 1706-2105
 
Troisi~me 2106-2510
 
Quatri~me 2511-3050
 
Cinqui~me plus de 3050
 

H a td constatd que l'importance de la patate douce en tant que source de calories pour le premier 
quintile de rat,n de calories (25 pour cent de toutes les calories) dtait deux fois supOrieure Acelle du 
cinquitme quintile (12 pour cent) (11, p. 115). 

La mme tude 2. constatd que la consommation du m~nage rural moyen correspond AI'lquivalent 
de 60 dollars EU de patates douces par an, provenant pour I'essentiel de la production personnelle du 
m~nage (11, p. 24): "-

Valeur
 
en francs
 

Sourc rwandais Pourcentaue
 

Production personnelle 5,071 92
 
Achats 272 5
 
Cadeaux 166 3
 
Troc 24 <_ 
TOUTEO LES SOURCES 5,533 100 

Si seulement les manages qui achttent rdellement des patates douces sont pris en considEration, les 
rdsultats sont assez diffdrents. D'apr~s I'dtude ENBC, un tiers de tous les m~nages aclte des patates 
douces, ddpensant en moyenne I'Nquivalent de 10 dollars EU (10, p. 31). 11se ddgage des rdsultats de 
,'ENQPAT que la moitid de tous les m~nages ruraux ach~te des patates douces, mais que ies pourcentages 
d'achat varient par prefecture, les plus dlevds correspondant aux prefectures oix les producteurs sont les 
moins nombreux (Ruhengeri et Gisenyi) et les moins dlev~s aux prefectures oi les m~nages comptent le 
plus sur la patate douce (Gikongoro) (9, p. 54): 

1 Dars ce tableau et les suivants, la conversion du franc rwandais en dollars EU a tE faite au taux 
de 90 francs pour 1 dollar EU. 

I Etant donnd que la majoiitd de la production de patate douce n'entre pas sur le marchd, le calcul 
de la valeur de sa consoranmation au prix courant du marchd pose quelques probltmes. Ce calcul repose 
donc plus sur des suppositions que sur des rdsultats concrets de I'dtat de l'offre et de la demande. 
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Prefecture Mdnages achetant des Datates douces 
(exprimds en pourcentage)
 

Gisenyi 64
 
Ruhengeri 60
 
Byumba 53
 
Gitarama 51
 
Kibungo 46 
Butare 44 
Cyangugu 43 
Kibuye 43
 
Gikongoro 26
 
Kigali 28
 
RWANDA 46
 

L'dtude ENBC a analysd la demande pour les diffdrentes denrdes en tant que fonction de la valeur 
de consommation de tous les produits par habitant, par mdnage et autres caract~ristiques m~nag~res (11 
pp. I1 et 113-121). La variable ind~pendante appliqude pour estimer les dlasticitds de la demande a dtd 
la valerr annuelle de la consommation par habitant de tous les produits par m6nage (valeur app:ochde du 
revenu ou du bien-etre m6nager). La variable d~pendante a dtd le pourcentage du budget des manages 
affectd des categories de consommation particuli~res (aliments, patate douce et ainsi de suite). A partir 
de la relation entre la demande et la consommation, ont dtd calculdes des diasticit s de la demande 
analogues aux dlasticit&,-revenu de ]a demande couramment utilisdes. La justification de I'application 
de la valeur de consommation totale et non pas du niveau de revenu plus couramment utilisd est que les 
niveaux de consommation des pays en ddveloppement sont en g6ndral plus stables d'une saison A une 
autre que ne l'est le rev'enu (11, p. 114). Au lieu de les considrer comme des dlasticit6s-revenu 
normales, les dlasticits calculdes par I'dtude sont, plus prIdcisinent, des 61asticit~s par rziport aux 
d~penses, 6tant donnd que la variable d~pendante est une valeur mondtaire plutOt qu'une quantitd 
physique. Ces dlasticits different des dlasticitds par rapport aux d~penses, cependant, dans la mesure 
o les valeurs de la consommation totale ainsi que de Ia consommation de denrdes spdcifiques incluent 
la valeur de denrdes achetdes ainsi que la valeur de celles produites par le manage meme. 

L'dtude a constatd que, h mesure que la valeur de consommation totale augmente, la valeur de 
la patate douce diminue en importance et qu'il existe une tendance h remplacer la patate douce et d'autres 
denrdes peu coOteuses par des sources de calories plus ondreuses. L'd1asticitd-revenu eelativement faible 
(0,14) de la demande en patate douce des m~nages ruraux porte Acroire que, si la consommation totale 
augmente avec le revenu, dtant donnd que la demande est dlastique, bien que seulement Idg~rement, ]a 
part de la patate douce dans les d6penses alimentaires se rtduit. Une hausse de I pour cent dans la 
consommation mdnag~re totale n'entraine qu'une hausse de 0,14 de la consommation de patate douce. 
Le tableau ci-apr~s, qui provient aussi de I'dtude ENBC, dnum~re les diasticit~s-revenu de la patate douce 
et des fdculents de base concurrents par ordre d~croissant (I1, p. 120): 
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AlimentEatii 

Pomme de terre 1.45
 
Banane 0.77
 
Sorgho 0.67
 
Haricots 0.63
 
Manioc 0.42
 
PATATE DOUCE 0.14
 
Produits alimentaires transformds 1.85
 
Tois les aliments 0.85
 

Les dlasticitds relativement 6levdes de la demande en pomme de terre et en banane portent I 
croire que la consommation de ces denres augmente presque proportionnellement la consommation 
globale du m~nage (ou revenu) et que, si les nivtaux de consommation augmentent, la part de la pomme 
de terre et de la banane grandira aux ddpens des produits s'accompagnant d'une dlasticitd moindre. 
L'dlasticitd extremement dlevde de la dem&ide en pomme de terre traduit le fait qu'elle est considdrde 
comme un aliment de luxe parmi les mdnages ruraux. La pomme de terre est maintenant considdrde, 
peut-#tre parce que sa consommation dtait associde aux colons belges, comme un 616ment du regime
alimentaire raffind de la classe aisde. A mesure que la valeur de consommation (revenu) augmente, une 
quantitd plus importante de pomnes de terre est achetde et consommde. 

La consommation de la patate douce n'augmente pas proportionnellement aux hausses de revenu 
personnel (consommation totale). 11 y a deux explications Acela: 

0 	 La patate douce reprdsente un 6ldment particuli~rement important du rdgime aimentaire, 
princlpaement de la population pauvre, ou des categories de population dont ia valeur 
de consommation gdndrae enregistre un faible niveau. 

Mais ce point prdsente une difficultd avec le type de calcul applique. Des vaeurs, plut6t quo la quantit6
vdritable consommde, ont dtd appliqudes pour determiner les diasticitds-revenu, et ii est difficile de savoir 
si les m6nages qui sont pluE A l'aise, en termes de valeur de consommation alimentaire plus dlevde, 
consomment moins de patate douce ou si, parce que leur note de nourriture est plus dlevde, par suite d'un 
rdgime composd d'aliments plus coOteux, une quantitd analogue reprdsente simplement une part plus petite 
de la consommation totale. 

0 	 L'autre explication est que l'importance relative de la patate douce dans le r6gime
alimentaire moyen n'est gure affectdc par la consommation totale ou le revenu. La 
patate douce est vraiment un aliment de base rwandais. 

Si l'on ne dispose pas d'dlasticitds-prix de la demande pour les consommateurs urbains ou ruraux, 
des estimations gdnrrales peuvent etre tirdes des dlasticits-revenu. Elles doivent, toutefois, etre 
interprdtdes avec prudence. Les estimations de I'dlasticitd-revenu d6terminent la limite infdrieure de 
i'dlasticitd-prix. En coisdquence, ]a valeur absolue de i'dlasticit6-prix peut 8tre placde Nmoins de 0,14 
, et en raison de I'existence de denr6es de substitution, telles que le manioc, la banane, ia pomme de terre 
et autres racines ou tubercules, et elle est probablement supdrieure Ace niveau. N&nmoins, la demande 
en patate douce est presque certainement indlastique pour ce qui concerne le propre prix de cette denre. 
Une chute du prix de I pour cent entrainera une hausse de 0,14, peut-etre 0,20 pour cent de la 
consommation du mdnage moyen. Les mdnages plus riches enregistreront des dlasticit6s-prix plus basses 
et les m6nages plus pauvres des dlasticitds-prix de la demande lgdrement sup~rieures. 
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I1est aussi difficile d'attribuer un sens aux dasticites-prix qu'aux diasticits-i evenu du milieu rural 
de semi-subsistance qui caract~rise la plus grande partie du Rwanda. Les dlasticitds-revenu sont calculdmes 
Apartir des valeurs de consommation thoriques Otant donn6 que la majoritd des aliments, en particulier 
la patate douce, n'arrivent pas sur le marchd. La faible orientation commerciale gtndrale pose des 
problbmes pour interpreter les estimations de l'.lasticit6-prix. Si un m~nage n'acquiert aucune part de 
sa consommation de patate douce sur le marchd, les prix n'influencent pas la consommation directement, 
mais indirectement A travers les ventes ou les decisions en matiire de substitution. Ndanmoins, 
i'dlasticitd-prix apparemment faible porte Acroire que la solution cld Ala promotion des ventes et de la 
demande en patate douce et en produits ddrives de la patate douce reside dans leur transformation en un 
produit qui presente I'avan.ige d'avoir une grande valeur et d'etre facile h conserver et h preparer, 
elements qui caractdrisent g~ndralement les aliments industriels. II vaut la peine de souligner que 
I'dlasticitd-revenu de la demande en aliments industriels (transformes principalement sur place) a te 
estimee A1,85. 

Croissance de la demande et de la consommaion urbaines 

Les caract, ristiques de la consommation et de la demande des habitants des zones urbaines 
difierent de cdles des habitants des zones rurales. Les villes offrent une plus grande selection d'aliments 
et la consommation est plus directement lie au revenu mondtaire et aux prix des p'oduits. Etant donn6 
que le revenu de la population urbaine est plus elevd, l'dlasticitd-revenu de la demande des menages 
urbains est probablement en gdntral plus faible que celle des m6nages ruraux. IIexiste, toutefois, deux 
raisons principales pour lesquelles la demande urbaine en patate douce augmentera probablement h 
I avenir: 

* 	 Les hausses ddmographiques sont rapides A mesure que le Rwanda commence A 
s'urbaniser sdrieusement, et 

" 	 Au moins la moitid, et probablement plus, des patates douces consommdes par les 
menages urbains devront venir du march6. 

D'apr~s le volet sur les menages urbains de I'etude ENBC, realise entre 1984 et 1986, la 
consommation alimentaire reprdsente juste un peu moins de la moitid de la consommation annuelle totale 
de tous les biens et services par le m6nage urbain moyen (10, p.2). La plus grande partie est achet6e. 
Etant donnd que les menages sont urbains et que, par dfinition, ils ont un acc s limitd la terre, il est 
remarquable qu'un peu plus du dixi~me des besoins alimentaires des m6nages saient produits par les 
menages memes. 

La patate douce occupe la cinqui~me place, de meme que la banane, sur le plan de la valeur des 
amidons et fdculents de base consommds par le mnage urbain moyen. Elle reprosente 4 pour cent 
environ de la valeur de tous les aliments consommes, un peu moins du dixi~me de la valeur des amidons 
et fdculpnts de base, y compris les haricots et les pois, et environ un sixi~me de toutes les racines, 
tubercules et bananes consommdes. Approximativement la moiti6 des patates douces consommdes sont 
achetdes (10, p. 1): 
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Valeur annuelle moyenne
 
de la consommation des manages urbains
 

Source de la Vatate douce FRw Pourcentane 
Production personnelle 1,762 51 
Achats 1,692 49 
Troc I I < 1 
TOUTES LES SOURCES .45 100 

Plus de 90 pour cent de tous les m6nages consomment des patates douces et un pource, tage seulement 
up peu plus faible (85 pour tent) le3 achtte. 

En nous basant sur la ".ale,.rde la consommation annuelle de la patate douce parmi les m6nages 
urbains (3.465 francs contre 5.533 francs pour les mdnages ruraux) et :,urun prix au kilo de 11 francs 
environ, nous avons estimd que les mdnages urbains consomment en moy.nne 315 kilos de patates douces 
par an. Ils consomment un peu moins que'la moitid de laquantitd de pa'.ates douces consommes par les 
mdnages ruraux, mais ilsachttent des quantit~s plus importantes que les m6nages ruraux. Les manages 
urbains achttent 49 pour cent de leur consommation, d~pensant en moyenne 1.700 francs pour I'achat 
de 150 kilos, alors que les m~nages ruraux ddpensent en moyenne 290 francs annuellement (10, p. 3 et 
11, p. 30). Parmi les m~nages qui ach~tent r~ellement des patates douces, les mdnages urbains d6pensent 
2.000 francs chaque annie, alors que les mdnages ruraux ne d~pensent que 930 francs. 

La croissance rapide de la population urbaine et lesexplications vraiscmblables de cette croissance 
oant dtd examin6es plus haut. IIest suppos6 que lesdlasticit~s-revenu sont plus petites parmi les mdnages 
urbains que parmi les manages ruraux. Les 6lasticits-prix, par contre, peuvent etre plus importantes 
malgrd I'association nonnale entre lesdlasticitds-prix et les dlasticitds-revenu, en raison du large dventail 
de produits disponibles sur les marches urbains qui peuvent remplacer la patate douce. Les possibilitds 
de substitution entre les racines et tubercules et labanane sont importantes (notes sur le terrain). La 
condition d'homog~nditd suggtre que I'dlasticitd-prix personnelle est de nature Netre dlev~e dtant donnd 
que i'6lasticit6revenu est faible et que les 6lasticit~s-prix croisdes semblen" etre dlev6es.9 

Prs de la moiti6 des patates douces consommdes par les mdnage3 urbains sont fournies par le 
marchd. La population urbaine du Rwanda dtait estimde 420.000 personnes en 1988 (4, p. 278). Si 
les mdnages urbains consomment en rdalit6 315 kilos de patates douces chaque annde, dont 150 kilos sont 
achet6s, 13.250 tonnes environ sont alors achetdes sur les marches des villes. Le taux d'urbanisation 
annuel moyen, entre 1980 et 1987, a &6 de 8 pour cent, ce qui revient Adire que, pour que la patate 
douce conserve sa place dans le rdgime alimentaire de la population urbaine, les quantits 6couldes sur 
les marchs urbains devront s'accroitre de 6200 tonnes, une hausse de 50 pour cent environ, au cours 
des cinq prochaines anndes. 

Du fait du ddveloppement de l'urbanisation, ily aura moins d'espace pour cultiver les jardins 
potagers qui avaient permis jusqu'I pr6sent aux consommateurs urbains de satisfaire jusqu'A la moitid de 
leur consommation en patates douces. Le marchd devra satisfaire i plus de ]a moitid de la consommation 
des villes. Si, par exemple, le taux d'autosuffisance des consonunateurs urbains tombe de 50 pour cent 
k 25 pour cent, la quantitd supplmentaire de patates douces qui devra arriver sur le march, sur une 
pdriode de cinq ans, correspondra approximativement 10.000 tonnes. L'organisation et la performance 
du marchd de la patate douce sont dtudies ci-apr~s pour fournir lesinformations n6cessaires afin que le 

9 La condition d'homogdnditd repose sur l'observation que lasomme de I'dlasticitd-revenu, de 
i'dlasticitd-prix personnelle et des dlasticit s-prix crois6es dgale zdro. 
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marchd puisse atteindre un niveau de performance optimal et rdpondre Ala demande en hausse rapide de 
sources alimentaires bon marchd, en particulier parmi la population non agricole. 
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CHAPITRE TROIS 

ORGANISATION DU MARCIIE DE LA PATATE DOUCE 

En tant que condition praable AI'analyse de l'efficacitd de la commercialisation dans le sous
secteur de la patate douce, il est n6cessaire de bien comprendre les fonctions assumdes par le marchd, 
sa structure et les circuits de commercialisation de la patate douce qui relient les producteurs aux 
consommateurs. C'est alors seulement ce stade que les observations ultdrieures sur l'efficacitd auront 
une importance pratique. Le prdsent chapitre identifie les fonctions du marchd, les types et le nombre 
d'agents dconomiques qui les assument et, enfin, les rdglementations, restrictions et obligations Idgales 
ou financi~res que rencontrent les participants des diffdrents niveaux du marchd. Une importance est 
accorde la description en profondeur de l'exdcution de ces fonctions et Aia comparaison de la 
performance des marches pour des cultures concurrentes tellc. qua Iemani. et pumies de tetre. 

ORIENTATION COMMERCIALE DES PRODUCTEURS DE PATATE DOUCE 

La majoritd des producteurs de patate douce ne cultivent gu~re cc produit des fins 
commerciales; ils produisent nresque exclusivement cc qui correspond leur consommation familiale. 
En consdquence, seule une petite part de la r~colte nationale annuelle est mise en vente sur le marchd, 
ce qui est le cas pour la majoritd des cultures du Rwanda. II est difficile de savoir le pourcentage de la 
production qui est vendu sur le marchid, mais, du fait que les patates douces sont cultivees pour I'essentiel 
Ades fins de consommation familiale, ce pourcentage devrait etre assez faible. Les estimations r.alisdes 
sur le pourcentage commercialisd different largement, les estimations le plus couramment signaldes dtant 
celles du Ministare de I'agriculture, et elles ne reposent en gdnral gu~re plus que sur les iddes des agents 
agricoles. Le Tableau 3.1 prdsente des estimations du ministare sur le pourcentage de la production de 
patate douce, de manioc et de pomme de terre commercialisd, ainsi que des estimations sur le pourcentage 
du tous les m6nages qui vendent ces cultures sur le marchd. II est estimd qu'un tiers de la r6colte 
annuelle de patate douce est vendu. Cette estimation n'est probablement pas tr s diffdrente du 
pourcentage de manioc et de pomme de terre vendu sur le marchd. 

L'dtude ENBC r~alis e par le Minist~re du Plan, et une 6tude de I'ISAR pr~sentent des 
estimations tr~s diffdrentes sur le pourcentage de la production de patate douce qui est commercialisd. 
L'dtude ENBC a estim , d'apr-s des donndes de 1982-83, que seulement 6 pour cent de la culture de 
patate douce avaient 06 vendus. Le pourcentage des cultures de manioc et de pomme de terre vendu 
peadant la meme pdriode avait dtd estimd i 15 et 25 pour cent respectivement (1, p. 58). D'apr s les 
estimations de I'dtude de I'ISAR sur les cultivateurs de patate douce, le taux de commercialisation dtait 
de 12 pour cent (2, p. 52), mais cette dtude n'a apparemment pas inclus les dchanges se produisant au 
niveau des marchds locaux/ruraux IIest certain que seule une petite part de ce qui est cultivd est vendue. 
Ceci se d~gage dgalement de la proportion relativement faible de producteurs qui vendent une partie de 
leurs patates douces. 

Neuf exploitants sur dix font pousser des patates douces, mais seulement environ un tiers de ceux 
qui cultivent cc produit en vend (3et 4, p. 76). Ces ventes reprdsentent tout I'excdent commercialisd, 
qui se situerait pour 1984-86, suivant l'estimation du taux de commercial isation appliqude, entre 264.000 
et 54.000 tonnes sur une production totale de 895.000 tonnes (1, 5 et 6): 



TABLEAU 3.1
 
RWANDA:POURCENTAGE DESP.TATES CULTURES
DESNERAGES VENDANT DOUCES ET AUTRES 

ET POURCENTAGE CONKERCIALISEE PAR PREFECTURE POURLES ANNEESSELECT:ONMEESDE LA PRrnUCTION 

Prdfecture Pourcentage des mtnnages vendant tes produits suivants* Pourcentage de culture commerciats**
Patate douce Nanjoc Ponme de terre Patate douce Nanioc Pommede terre 

(1984) (1984) (1984) (1978-1979) (1981) (1978-1979) 

Butare 34 30 3 30 30 60 45
yurba 31 8 9 25 32 40 38


Cyangugu 13 31 2 
 30 30 35 30 
Gikongoro 39 21 7 23 23 40 35
Gisenyi 21 23 39 29 35 12 43 
G|tarama 29 34 3 43 34 50 38 
Kiburgo 18 29 3 50 20 50 60 
KIbuye 39 15 9 38 40 20 38

Kigatl 29 35 5 30 40 3 20
 
Ruhlenger" 31 3 24 30 
 30 35 48
 
Hoyenne 
r..tionate 29 23 11 32 31 38 40 

.................................................-------------------------------------------------------------------------------------------
Hoyenne
 

nat ionate 
(1982-83) 25 28 14 NA 
 MA NA NA
 

* *
 
ENBC, Rwanda *
 
(1982-83) NA NA NA 6 NA 15 25 

Sources: * Rwanda, Hinist~re de tLagriculture, R6suttats de |-Enuite Nationale Aaricole, Rapport 1, Volume 3, p. 122, ma 1986; ** Rwanda,
Ninistire de tL'agrjcutture, Rapports annuets; *** Ruanda, Ministere cduPLan, "Consommation et Sources de revenus des Mdnages ruraux", Enquite Nationale 
sur te Budget et la Consofation, VoLune 3, pp. 58 at 62, mai 1988. 

Note: pourcentage de tous te manages, producteurs at non producteurs. 
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Estimation des quantit s 
Source de 

I'estimation1 
Pourcentage 
commercialisd 

mis".s en vente sur le marchd 
(en milliers de tonnes) 

Minagri (1986) 30 269 
ISAR (1987) 12 107 
ENBC (82/83) 6 54 

L'estimation de I'Ntude ENBC est la plus basse en partie du fait qu'elle repose sur une enquete 
qui a fait 'a distinction entre les ventes au comptant, le troc et les patates douces donndes en cadeaux. 
Si 'on combine ces trois categories, nous trouvons que 9 pour cent de la production totale correspondait 
N1'exc~dent commercialisable - les patates douces auraient pu etre vendues sur le marchd. Lorsque les 
estimations des achats urbains sont incluses, il ressort des donnes de I'ENBC que 11 pour cent de la 
production totale sont transfdrds annuellement des proacteurs aux consommateurs. 

Le pourcentage rdel qui est mis en vente sur le marchd se situe probablement entre 10 et 15 pour 
cent de la production totale d'une annde moyenne. L'estimation de 30 pour cent du Ministare de 
I'agriculture semble trop dlev6e dtant donnd qu'elle suppose que la moyenne des achats de patate douce 
par m~nage dtait en 1983 de 260 kilos et que ]a moyenne des achats par mdnage se procurant -dellement 
des patates douces dtaient de 925 kilos, alors que I'dtude ENBC a trouvd les chiffres correspondants de 
45 kilos et de 155 kilos (i, p. 30). Des pourcentages inf6rieurs un dcart de 10 . 15 pour cent ne 
semblent pas raisonnables non plus, compte tenu ies rdsultats de l'enquete de I'auteur sur les quantitds 
arrivant sur le marchd, selon lesquels entre 5000 et 8000 tonnes sont arrivdes sur les marchds urbains de 
Kigali pendant une pdriodd de 12 mois en 1987-88. 

Si relativement peu de m6nages verdent des patates douces, une proportion relativement 
importante en achte. 11se d6gage des rdsultats de I'ENQPAT que presque la moitid de tous les mdnages 
ruraux achte des patates douces et que, sur les manages qui cultivent la patate douce, 41 pour cent en 
achtent de temps en temps. D'apr~s l'dtude ENBC sur les m~nages ruraux, pros t'un tiers de tous les 
manages qui consomment de la patate douce en achte (1, p. 30). Malgr6 les hausses de production et 
l'accroissement rapide de 'a population non agricole du Rwanda, le pourcentage de la production de patate 
douce qui est commercialisd n'a pas beaucoup changd avec les annes. Le Tableau 3.2 illustre les ta,'x 
de commercialisation des cultures importantes sdlectionndes pour les anndes 1974 N1979 (1981 pour le 
manioc et la patate douce). Pour les raisons citdes plus haut, ces chiffres devraient tr pris en compte 
avec prudence. Les pourcentages du Ministate de l'agriculture peuvent etre considdrds comme deux fois 
supdrieurs aux pourcentages rels. Nous les avons appliques en rai5,,n de I'absence d'autres chiffres sur 
Ie niveaux de commercialisadon pnrtant sur plusieurs annes. II se dfgage d'une comparaison des 
chiffres pour la pdriode allant de 1974 t 1979 que I'accroissement de la part de patates douces mise en 
vente sur le marchd a dtd relativement lent - par exemple la rnoiti6 de celui des hananes. Les taux de 
commercialisation du manioc et de lA pomme de terre ont doubld et auginent6 de 20 pour cent, 
respectivement, au coors de la meme pdriode. Si l'on ajoute les donnes de 1981, il ressort qu'entre 
1974/75 et 1979/81 le taux de commercialisation du manioc a augmentd Aon rythme quatre fois supdrieur 
Acelui de la patute douce. 

Les estimations do Ministare de I'agriculture figurent dans le Rapport innuel de 1986, les 
estimations du Ministbre do Plan proviennent de l'enquete sur le budget et la consommation r.alisde en 
1982/83 et les estimations de I'ISAR (Institut des sciences agronomiques du Rwanda) ont dtd dtablies en 
1987 par George Ndamage, chercheur principal de l'Institut sur les racines et tubercules. 
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TABLEAU 3.2
 
RWANDA: POURCENTAGES DE LA PRODUCTION ANNUELLE COMMERCIALISEE
 

DES CULTURES DE BASE
 

CUD=974 9j. 1976 1977 1978 1979 MOYENNE' 1981 

Banane 28 30 30 40 53 54 39 NA 
Haricots 23 25 27 30 30 30 28 NA 
MaTs 18 22 27 28 30 28 26 NA 
Manioc 16 20 34 36 37 39 30 40 
Pomme de terre 35 36 40 38 40 45 39 NA 
Riz 70 75 75 80 88 80 78 NA 
Sorgho 30 33 37 36 35 35 34 NA 
Patate 
douce 21 24 32 33 33 30 29 30 

Source:. Rwanda, Ministre de Vagriculture, Rapports annuels, 1974-1979; Rwanda, 

Ministre de l'agriculture, "Colloque sur la commercialisation des produits vivriers", avril 1984. 

1 Moyenne, 1974-1979. 
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STRUCTURE ET ORGANISATION DU MARCHE 

Les marchds de la patate douce sont classds en trois types principaux suivant l'imbrication de trois 
crit~res: [a localisation (rurale ou urbaine) du marchd, sa proximitd par rapport k la zone 
d'approvisionnement (local ou dtendu) et la mesurc dans laquelle les producteurs et les consommateurs 
sont sdpards, ndcessitant des interm~diaires.2 Les deux premibes classifications, les marchds 
locaux/ruraux et locaux/urbains, sont, Nquelques rares exceptions, des marchds de ddtail exclusivement 
et cies se rapportent aux marchs individuels. La troisi~me classification, le marchd sur grande distance, 
comporte un rdseau de march6s d'approvisionnement/vente en gros et de march~s de ddtail au niveau des 
villes. L'auteur s'dcarte de l'usage commercial habituel en qualifiant les march&s de d~tail urbains de 
march~s "terminaux" afin d'insister sur leur rapport avec les marchs d'approvisionnement/vente en gros 
d'o6 les livraisons de patates douces proviennent. 

March~s locaux/ruraux 

La majotitd des ventes de patate douce ont lieu entre les exploitants des marchds locaux/ruraux, 
qui sont classes comme local ou petit par le Minist~re de I'agriculture (7). Etant donnE que pros de la 
moiti6 de tous les m~nages ruraux produit des patates douces, il est logique de supposer que l'activitd de 
ces march~s repose d'un cotd sur les exploitans qui ont des exc~dents temporaires ou rdguliers Ndcouler 
ef, d'un autre cOtd, sur les m~nages agricoles qui dprouvent une insuffisance temporaire ou chronique 
dans leur production de patates douces ou de substituts. 

Bien que la vaste majoritd des ventes aieot lieu sur le marchd (80 pour cent des ventes des 
m~nages), pdriodiquement des champs entiers non rdcoltds sont vendus. Ceci se produit pour I'essentiel 
lo.qu'un m~nage prdvoit une perte importante dans sa propre production. Et,';t donnd que l'acheteur 
doit fournir au mdnage la main-d'oeuvre pour la rdcolte et le transport, le prix unitaire est en g~n~ral 
infdrieur Acelui qu'il serait sur le marchd. Meme moins fr~quemment, les producteurs exc~dentaires 
vendent une part de leur production de chez eux ou de leur magasin, en dehori du march6 local. 

Les marchds locaux/ruraux sont les plus importants du point de vue du nombre des m, ch~s, et, 
en consdquence, du nombre d'acheteurs et de vendeurs et du volume de commerce. Le Tableau 3.3 
incorpore aux donn~es d'enquete recueillies par l'auteur des donndes sur une liste de marchs provenant 
du Ministate de I'agriculture. I1se ddgage de ce tableau que les march~s locaux/ruraux reprdsentent la 
vaste majoritd des marchs (89 pour cent) et, en consEquence, la majorit6 des acheteurs et des vendeurs. 
Si le volume de commerce n'a pas dt6 quantifi6 en fonction des diffdrents circuits de commercialisation, 
ce type reprdsente certainement la vaste majoritd des ventes, se situant probablement aux alentours de 80 
pour cent (3, p. 68). Ceci revient Ndire que les marchls locaux/ruraux ont dcoul6 entre 72.000 et 
107.000 tonnes par an durant la pdriode 1984-86. Les marchds locaux/ruraux sont aliments en gdndral 
h partir d'une zone d'approvisionnement ddlimitde, couvrant habituellement un rayon de 5 10 
kilometres. La Carte 3.1 illustre les zones d'approvisionnement des marchds possibles, &tablies Apartir 
de observations sur les distances parcourues par les vendeurs pour se rendre au marchE. La zone la plus 
grande correspond aux marchds terminaux de Kigali, qui font partie du commerce sur grande distance, 
et la plus petite correspond aux march~s locaux/ruraux. 

1 11 ne s'agit pas de catEgories de marchds ne vendant que des patates douces, mais de classifications 

des sections de la patate douce au niveau de marchs plus vastes. 
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La Figure 3.1 fait ressortir les mouvements commerciaux qui caractdrisent chacun des types de 
marchd de la patate douce. Une caractdristique cld do marchd local/rural est 'absence d'interm~diaires 
et la presence, souvent, d'autant de vendeurs, ou memt plus, que d'acheteurs. 

Un jour de marchd typique commence avec I'arrivde des producteurs sur la place du marchd tot 
dans la matine, pour ]a majoritd des femmes, portant sur la tete un panier de patates douces? A mesure 
que les marchands s'assemblent dans une section du marchd rdserv~e aux produits frais, Us ddposent leur 
panier par terre et s'assoient en groupe, attendant les clients. 11n'y a pas de partage de la marchandise 
en vrac, la seule unitE de vente dtant le panier, parfois des paniers de diffdrentes dimensions (voir Tableau 
3.3). Si un client leur demande de vendre moins du contenu du panier, la plupart des producteurs se 
rdsigneront, ndanmoins avec une certaine rdticence, cr;,;gnant d'avoir des difficultds vendre le reste. 

Le partage de la marchandise en vrac et le transfert du risque, qui accompagnent habituellement 
les interm&tiaires, n'existent pas sur ces marches. Ls profits qui seraient realis6s avec l'apport de ces 
services sont apparemment insuffisants pour encourager I'activit6 au detail et les producteurs ne voient 
pas d'avantage Ndiviser l'unitd de vente habituelle, correspondant A un panier, en unitds plus petites 
mj.lleur marchd. 

Les exemples spdcifiques de marchds locaux/ruraux incluent les marclds de Musha et de Busoro 
de ia prEfecture de Butare, le rayon d'approvisionnement du premier marchd dtant indiqud sur la Carte 

March~s locaux/urbains 

Les marchs 'locaux/urbains se caractd:isent par la presence de d~taillants (voir Tableau 3.3 et 
Figure 3.1). La majoritd d'entre eux sont g~ndralement classEs par le MINAGRI comme dtant moyens, 
grands et, dans certains cas, tr s grands (7). Le nombre de leurs participants varie de quelques dizaines 
h quelques centaines. La presence d'une beaucoup plus grande concentration de fonctionnaires (ces 
marchds se trouvent en gdndral dans des centres administratifs), de boutiquiers et d'ouvriers non agricoles 
explique probablement le besoin de services de partage de la marchandise fournis par les d~taillants. En 
outre, dtant donnd que ces marchd-s s'approvisionnent partir d'une zone Idg~rement plus grande et plus 
distante (rayon de 15 kilomNtres, d'apr s la Carte 3.1), les producteurs sont moins disposds Npasser du 
temps sur le marchE attendre les clients. Ils prdfbrent vendre leur marchandise i des d~taillants pour 
un prix l g~rement infdrieur Nce qu'ils toucheraient s'ils vendaient directement aux consommateurs. 

Le volume de patates douces qui arrive sur ces marchds n'est pas connu. L'auteur a estimd que 
15 pour cent de toutes les patates douces commercialisdes passent par ces marchds, ce qui signifie done 
qu'entre 1984-86, ces marchds ont Ecould annuellement entre 13.000 et 20.000 tonnes par an. 

Les patates douces qui arrivent sur le marchE ont tE recueillies tr~s tOt le meme matin ou, le plus 
souvent, le soir pr cdent. Elles ont dtd nettoydes et dans certains cas, trides avarit d'etre mises dans les 
paniers pour etre emportdes au marchd. Les paniers p~sent entre 10 et 20 kilos, le panier vendu sur le 
marchd de Gitarama p se en moyenne 16 kilos (1). Les deux tiers de ces producteurs qui vendent une 
partie de leurs patates douces les Ecoulent seulement sur un marchE, le plus pr s de chez eux. 

3 



TABLEAU 3.3
 
RESULTATS DE L-ENQUETE DE 1987/88: NOMBRE DE MARCHES ET AUTRES CARACTERISTIQUES
 

DES PRINCIPAUX TYPES DE MARCHE DE LA PATATE DOUCE AU RUJNA
 

CARACTERISTIGUE 


Nombre de warchis dans chaqJue 

categoric C%) 


Nombre moyen de producteurs
 
apportant Leur prorit au
 
march6 dans une journde.' 


Nombre mayen de consomnteurs
 
achetant des patates douces dans
 
une semaine 


Participants du march6 

(voir Figure 3.1) 


Rayon de ta zone 
d approvi sionrement 
du march, (km)' 

Unitds de vente 


Normat isation et
 
uniformitd du produit 


Quatlit; triage et 
caLibrage 


Stratigi.: de vente 

des productez-ars 

LOCAL/RURAL 


389 

(89) 


50 

100-200 


Producteur, 

Consommnatur 


5 - 10 

Le panier 

excLusivement 

Non uniforme 


Faibte qualitd; 

pas de triage ou 

de catibrage 


Passive, 
attante du client 

LOCAL/URBAIN 


20 

(5) 


50 - 100 


>200 


Producteur, 

Dtaittant et 

Consomnmateur 


10 - 15 


Le panier 

principaLement, 
parfois Le tas
 

Untformitd de ta 

tailte et de ta 

quantitd pour Le
 
prix
 

Buatit6 meitLeure; 

triage et caLibrage 

par taitLe 


Passive, attirer 

les acheteurs par 


Sources: inistkre do LlagricuLture du Rwanda, "List. des marchds b LiEcheLe nationaLe", 

MARCHE SUR GRANDE DISTANCE
 
VENTE EN GROS 

15 

(3) 


100 - 400 


NA 


Producteur, 

Assembeur/expediteur 
en vrac, 

Embatieur/chargeur 

Camionneur et
 
Consomnateur 

10 - 20 


Paniers, 
haute quatitd 

Uniformiti de ta 

taitte du panier 


QuatitE variable; 

triage irriguLier 


Promotion agressive 

des ventes
 

TERMINAL
 

10
 
(2)
 

10 - 20 

>500
 

Assembteur/exp~diteur,
 
DtailLant,
 
Ddchargeur et
 
Consommateur
 

-60
 

Tas de diverses tallies 

RaLation habituette
 
taiLLe/prix
 

fuatitd suprieure;
 
triage par taitte,couteur
 
at quatitE
 

Passive
 

1987; Tardif-DougLin, D., Notes sur to terrain, 1987-88. 
Notes: 'CaLcutd d'apris ta distance jusqulau Sectaur Le plus dtoignd dlou proviennent des approvisionnements. 



CARTE 3.1
 
ENQUETE SUR LES SOURCES DES MARCHES: ZONES D'APPROVISIONNEMENT DU MARCHE
DE KIGALI Er DES AUTRES MARCHES DE LA PATATE DOUCE DU RWANDA
 

urabwenge K aTypes de marchd: 

O Terminal 

, k Musamb 
uhan0 

Nya Is(flu 

En gros 

Local-urbain 

Local-rural 

utaxr.,J 

WJ yaruteja 

a ia 20 30 40 k, 

Source: Annexe A.1 et Tardif-Druglin, D., Notes sur le terrain, 1987-88. 

Notes: Le rayon de la zone d'approvisionnement de chaque marchd est calculd d'apr~s la distance qui le sdpare du Secteur le plus eloignd 
d'ox poviennent des approv~sionnerrents. 
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FIGURE 3. 1. 
DIAGRAMME DES MOUVEMENTS COMMERCIAUX QUI CARACIERISENT LES SOUS-

CATEGORIES PRINCIPALES DU MARCHE RWANDAIS DE LA PATATE DOUCE 

p -m b J, gms8 -- f.-oMarchda locaux-ruraux Marmhis tocoux-urbain. C-pIo 

_______________ PRODUCrET "RS 

.VL. nivem I Veuke mn 
Md do coploit.b NOxRploi, do aoi 

do 'elpLota Id.mi . dos/d ho0 * do roo 

da Buooro Aohllodz 

;I CONSOMMATEU RS I 
URWAINSST RURAUX A-ol (lrgai 

I uol.AcbJdo J PnxlUCIOao. 
I Mor do Mush.~ d 

MMbd. Ny onj. ,. daijd.w-o dro.RS1TmNN CONSMMAEUP 

URST ElCAUX 

ExSaxapto: arAh,. u im do Kijodei 
o EooIpk do mBum do io.:Oinu Oohm 

Source: Annexe A.I et Tardif-Douglin, D., Notes sur le terrain, 1987/88. 
Notes: Dans chaque type de marchd, I'dpaisseur de la ligne correspond Al'importance relative 

de chaque circuit commercial. Losque les lignes ne portent pas d'appellation, cela signifie que les ventes 
sont effectudes directement par le producteur. 
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Les marchds locaux/urbains se tiennent plus frdquemment que les marches locaux/ruraux. 
Lorsque les producteurs arrivent avec leur panier de patates douces, ils se rassemblent dans une section 
du marchd destindes aux ventes directes, s~parde des dtals utilis~s par les d~taillants. Les dMtaillants y 
viennent faire leurs achats, qu'ils exposent alors sur leurs 6tals, partagent en plus petites quantits, 
habituellement en tas d'un Adeux kilos, et vendent.' Par consduent, ce que l'on voit souvent danr ce 
type de march6 est un hybride de marchds ruraux et urbains. Les d~taillants partagent leur marchandise 
Il'intention des clients qui prdfarent acheter en petites quantitds, alors que les producteurs vendent 

parfois directement aux clients qui ont besoin de plus grandes quantitds. Invariablement, ii y a des 
producteurs qui restent sur le marchd dans i'att,;nte d'obtenir un prix plus dlevd que celui offert par les 
d6taillants. En agissant de la sorte, ils offrent un plus grand choix aux clients. 

Les prix que les pr,-ducteurs re~oivent sur ces marches sont en gdndral plus dlevds que ceux qu'ils 
recoivent sur les marches locaux/ruraux, mais ils ne sont pas suffisants pour modifier sensiblement la 
faon dont les prodaits sont apport~s au marchd, ou pour dlargir considdrablement la zone 
d'approvisionnement (3, p. 74).' IIest difficile de sa,'--r quel est le niveau au dessus du seuil des prix 
qui d~clenche l'utilisation d'autres mdtiodes de transport (bicyclette, taxi-bus ou canionnette h plateau 
dcouvert) Ala place du port de la marchandise sur la tote. Les dcarts de prix entre les marches de Kigali 
et les marches d'approvisionnement en gros, comme on le verra plus bas, fournissent des estimations sur 
les niveaux de prix ncessaires pour attirer l'utilisation de vdhicules permettant de se rendre Ades 
marchds plus dloignds que lorsque ia marchandise est transportne sur la tate. 

L'existence d'intermliaires diffdrencie ce type de march6 du mriarch6 local/rural plus petit. 
L'absence de plus d'un niveau d'interm~diaire et autres formes de transport le distingue du marchd sur 
grande distance. Le marchi local/urbain inclut la majoritd des marchda dans les capitales de prefecture 
et dans les grandesavilles de l'ensemble du Rwanda. A titre d'exemple, il convient de citer Butare, 
Nyabisindu et Nyaruteja, dont les zones d'approvisionnement sont illustr~ea sur la Carte 3.1. 

Marchd sur grande distance 

Le commerce sur grande distance inclut les marchds qui diffbrent des marchds locaux/ruraux 
principalement dans la r.sure oii les transactions se font en gdndral entre les producteurs et les 
interm6diaires et non pas les consommateurs (voir Tableau 3.3). II inclut dgalement les marchds 
terminaux/de detail, principalement dans la ville de Kigali, auxquels les patates douces sont rdgulibrement 
transportdes et vendues. 

Le marchd de gros typique dans le commerce sur grande distance ressemble beaucoup h un 
march6 local/rural dans a mesure oia les femmes arrivent au march avec des paniers charges avec soin 
de patates douces. II y a toutefois, une beaucoup plus grande activit6 et un beaucoup plus grand sens du 
commerce, les commerqants et les producteurs marchandant le prix, la quantitd et [a qualitd de la 
marchandise. Une caractdristique qui se ddgage souvent des marchds de gros est le soin plus grand 
apportd au nettoyage, l'emballage, au triage et 4la prEsentation des patates douces (voir Tableau 3.3), 
et l'uniformitE relative dans la taille et le poids des paniers. Le marchE terminal ressemble Aun march6 

'Presque tous les marchands de patate douce vendent au kilo. 

s L'enqu~te sur les prix hebdomadaires a Etd mende sur cinq marchds, dont quatre seulement ont 
fourni des donn6es relativement complbtes. 
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local/urbain, sauf que les producteurs ne sont en gdn~ral pas presents sur le march et que les ventes sont 
effectudes pour la majoritd par des ddtaillants 6coulant de grosses quantitds. 

Les rares marche, narticipant au commerce sur grande distance sont domins par des 
commerqants 6coulant de grosses quantitds (nous les appellerons dans la suite du rapport 
assembleurs/expditeurs pour insister sur ladualitd de leur activit6) qui assemblent les patates douce- sur 
les marchds de gros, les expedient aux march& terminaux/de dMtail o4 iusIecvendent directement ou N 
travers d'autres interm~diaires. L'auteur addjA estimd que la quantitd de patates douces qui est &oul6e 
par les marchds locaux (ruraux et urbains) reprdsente 95 pour cent de toutes les patates douces qui sont 
commercialises. 11reste donc environ 5 pour cent de patates douces qui sont dcoulkes sur le marchd sur 
grande distance. La quantitd annuelle de patates douces &oulde sur ces marches s'est situde en moyenne 
entre 5.000 et 7.000 tonnes pour la pdriode 1984-86. Une autre faqon d'estimer laquantit6 dcoulde sur 
ces marchds consiste Afonder le calcul sur le nombre de personnes habitant Kigali (environs 300.000), 
sur les estimations de I'dtude ENBC sur la consommation des m~nages et sur le pourcentage de la 
consommation qiti est achet et, enfin, sur lesestimations de lataille des mdnages. La population de 
'Kigali se compose approximativerment de 60.000 m~nages, qui consomment en moyenne 315 kilos de 
patates douces par an, dont environ 150 kilos sont achets. D'apr s ces chiffres, les achats des mdnages 
de la ville de Kigali durant lapdriode 1984-86 ont dtd de 9.000 tonneo en moyenne. Les patates douces 
vendues sur les marches de Kigali proviennent pour lavaste majori le zones situdes en dehors de la 
grande agglomfration de Kigali (3, p. 75). 

Le petit nombre de ce type de marches et laquantitd relativement faible de marchandise dcoul s 
par leurs fili~res explique lacomplexitd de cette forme de commerce. En outre, le marchd sur prande 
distance fournit un large dventail d'informations sur le ddveloppement des r seaux de distribtidon des 
produits prissables, qui deviendront de plus en plus importants I'avenir. 

Comme le montre ]a Carte 3.1, lecommerce sur grande distance reprsente le plus grand 
chevauchement des zones d'offre et de demande en paiates douces. II comprend les six plus grands 
marchds urbains de Kigali, Nyarugenge, Nyamirambo, Nyahugogo, Remera, Gikondo et Kicukiro, en 
tant que marchds terminaux, et les nombreux marches des prefectures de Gitarama, Kigali et Ruhengeri 
(les deux plus importants dtant situ~s dans les villes de Gitarama et Gakenke) en tant que marchds de gros 
ou d'approvisionnement. Les mouvements r~gionaux sont pr~sent~s sur la Carte 3.2., dtablie hpartir des 
enquetes de I'auteur sur les approvisionnements des marches, principalement des enquetes rMalisdes sur 
les marches de gros. IIse d~gage de cette carte que lamajoritd des approvisionnements en patates douces 
des marchds urbains de Kigali proviennent des producteurs du Plateau central et de laBordure de granit. 
Les patates douces proviennent pour la vaste majorit6 du march6 de la ville d2 Gitarama. D'apr s 
l'estimation de i'auteur, trois quarts proviennent de Gitarama, 20 pour cent du sud-est de Ruhengeri (Base 
et Gakenke) et les 5 pour cent qui r-stent de I'est de Kigali (3, p. 76). 

D'apr s les conclusions de I'auteur sur ses enqultes de march.s (voir Carte 3.1 elTableau 3.3), 
le rayon d'approvisionnement du marchd sur grande distance est de 70 A 80 kilomtres. Les autres 
produits alimentaires faisant concurrence lapatate douce sont transport s sur de plus grandes distances. 
La banane et le manioc proviennent de localit.s aussi loin que Kibungo, 5 110 kilomtres. La zone 
d'approvisionnement en pomes de terre s'dtend jusqu' un point situd entre Ruhengeri et Gisenyi, 
s'dtendant jusqu'A 90-150 kilomtres de Kigali. 

ILe m~nage moyen se compose de cinq personnes. 
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La majoritd des ventes du nombre limitd des marchds de gros ont lieu entre les producteurs et les 
assembleurs/exp6diteurs qui viennent des march& urbains de Kigali. Les transactions se font relativement 
vite Etant donnd que les deux intdressds semblent posvder des informations sur les prix appliquds un jour 
donnd et pour une qualild de tubercule donnmde. En outre, les assembleurs/exp&liteurs se font en gdndral 
concurrence pour etre de retour au marchd terminal avec la premiere livraison de tubercules frais. Le 
premier qui est de retour sur le marchd avec des turbercules frais est certain d'dcouler rapidement ron 
stock I un prix supdrieur aux livraisons de ,taates douces qui resteront sur le marchd pendant trois ou 
Iquatre jours apr~s le dernier voyage. 

La d~marche suivie par les acheteurs et les vendeurs pour parvenir un accord sur les prix et 
pour obtenir des informations sur les prix est reprds(ntd schdmatiquement ? ia Figure 3.2. Le prix 
d'ouverture annoncd par le vendeur ou la vendeuse repose sur des informations sur le marchd qu'il tient 
de son expdrience passde et de l'expdrience d'amis et de voisins. Son prix est dgalement influencd par 
ses besoins d'argent liquide et le coot de la production. L'acheteur fait A son tour une offre qui est 
influencde par son expdrience passe, ses besoins d'argent liquide, les informations qu'il tient d'autres 
participants, le prix de vente attendu (si I'acheteur est un interm&liaire) et par 1'estimation de la volontd 
du producteur A marchander. C'est alors que commence le processus de rdv~lation du prix, Iorsque 
chaque intdressd exerce des pressions pour porter le prix le plus pros possible de son offre initiale. Celui 
qui arrive A exercer le maximum de piession tout en rdsistant aux pressions opposdes rdusssira 
probablement Aporter le prix final le plus pros possible de son offre initiae. C'est celui-IA qui semblera 
avoir du poids dans le marchandage Gu le pouvoir du marchd. 

Contrairement. Ala sagesse traditionnelle, les producteurs ne consid~rent pas tous que les acheteurs 
exercent un pouvoir de marend excessif. Cette conclusion repose sur les rdponses obtenues Al'une des 
questions de I'ENQPAT, qui demandait aux producteurs si le prix de vente final de leurs patates douces 
6tait plus pros de leur offre initiae ou plus pr s de I'offre initiale des acheteurs (3, p. 80): 

Plus pros du Plus pr s de 
produteur I'acheteur Ne savent p 

Echantillon complet 47 44 9 
Gitarama 38 56 6 

Le fait que le prix appliqud dans la transaction puisse 3rplus pr s du prix initial du producteur que de 
celui de I'acheteur ne veut pas forcdment dire que I'acheteur n'a pas exerc6 de pouvoir de marchd. 
L'offre initiale des producteurs peut etre fortement conditionnde par leur experience pr alable des 
acheteurs et par leur connaissance de ce que les acheteurs dtaient disposes ! payer h l'occasion de 
n~gociations antdrieures. De ce fait, les acheteurs peuvent exercer un pouvoir de marchE A travers 
l'influ :nce qu'iis ont accumule sur les prdvisions de prix et non pas Atravers un marchandage isold et 
individuel avec: des producteurs. Mais il est Egalement vraisemblable que les acheteurs auront tendance 
h faire des offres de prix en conformitE avec ce que, Aleur avis, les producteurs seront prets Aaccepter. 
En 'absence de pouvoir de inarchd passd d'un cOtd ou di' I'autre, I'observation de ]a formation des prix 
de chaque transaction peut touriir des indices sur l'Nquilibre du pouvoir de march6 L-.s interviewds 
taient divisds approximativement h Egalitd entre ceux qui estimaient que les acheteurs ou que les 

producteurs exerraient l'effet le plus marqu6 sur les prix (3, p. 80). Cette paritE de pouvoir 
approximative ne semble das etre vraie entre les producteurs et les assembleurs/exp~diteurs. Dans la 
prEfecture de Gitarama, par exemple, obi plus de quatre marchds importants rdpondent Ala demande de 
I'agglomdration de Kigali, 56 pour cent des producteurs estimaient que les acheteurs dtaient ceux qui 
exerqaient le plus d'influence sur le prix de la transaction. 



CARTE 3.2
 
ENQUETE DES LIVRAISONS SUR LE MARCHE, 1987/88: MOUVEMENTS DE LA PATATE DOUCE
DES MARCHES DE GROS VERS LES MARCHES TERMINAUX DE KIGALI
 

l\IU ~ GI ARAHA 
U 

Mouvements de la patate douce 

1020 30 40 k Principales zones d'approvisionnement: 

E2 " Plateau central 

ff-J Bordure granitique 
Source: Tardif-Douglin, D., Notes sur le terrain, 1987-1988. 

Notes: I'dpaisseur de la fl~che correspond Al'importance relative de la zone d'approvisionnement. La discontinuitd de la flbche provenant dunord-e3t de Kigali indique l'incertitude et l'irrdguiritd des approvisionnements de cette rdgion. 
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FIGURE 3.2:
 
MODELE C- DIAGRAMME REPRESENTANT LA DEMARCHE SUIVIE DANS
 

LA PROPOSITION ET LA REVELATION DES PRIX ET LA DIFFUSION
 
DES INFORMATIONS DE PRIX SUR LE MARCHE DE LA PATATE DOUCE
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ALIKESPA.KT1IPANTS AU MARCHIE DUMAICIIEREELSETEVefrULS SE TROUTVANT OUPRES 

Source: Tardif-Douglin, D., Notes sur le terrain, 1987/88. 

Notes: le refis de l'un des individus engagds dans les n6gociations est tout ce qui est n6cessaire pour que 
la transaction n'ait pas lieu; I'acceptation par les deux individus est n~cessaire pour que la transaction ait 
lieu. II en d~coule donc que la majoritd des informations de prix qui sont diffusds cuncernent des prix 
qui n'dtaient pas acceptables. 
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En g~ndral, les assembleurs/expditeurs possdent des informations sur les fluctuations de prix 
des marchds oil ils dcoulent la marchandise de meme que sur les fluctuations de i;rix de I'un ou plusieurs 
des autres marches de gros. En consdquence, leur strat6gie de ntgociation consistant Afaire valoir que 
les prix sont plus bas sur d'autres march& comparables exerce du poids, faisant pencher probablement 
le pouvoir de transaction en leur faveur. Le fait que les commerqants sont beaucoup moins nombreux 
que les producteLrs vient renforcer le pouvoir de marchd des premiers (oligopsonie); il est plus facile 
pour les commerants de s'enlendre sur les prix. Ce pouvoir est r&luit, toutefois, par I'option qu'ont la 
plupart des producteurs et qui .:onsiste Aretirer leurs patates douces du marchd si les prix ne sont pas 
acceptables. L'ENQPAT estime qu'un tiers de tous les producteurs recourent Ncette option plutOt que 
de vendre leur marchandise Ades prix inacceptables. 

Le type de transaction predominant qui a W observd sur les marches terminaux urbains est la 
vente au dMtail de patates douces qui proviennent de zones situdes au-delh de la grande agglomdration de 
Kigali. 7 Certaines transactions en gros ont lieu entre des assembleurs/exp&liteurs et des acheteurs 
institutionnels - restaurants, 6coles - mais elles sont relativement peu frtquentes. II est rare de voir des 
producteurs qui vendent directement aux consommateurs, bien que ce type de transaction se produise au 
niveau des marches de la pdriphdrie urbaine. Le plus souvent, les producteurs qui d~sirent 6couler leurs 
patates douces s'arrangeront pour vendre par l'interm&liaire de d~taillants, prf~rant probablement 
accepter un prix moins plus has contre la r~duction du cOut d'opportunit6 de l'attente des clients. 

L'organisation du commerce sur grande distance de la patate douce semble sophistiqud par rapport 
Al'organisation des marchds locaux. Toutefois, en comparaison des marclids du manioc et de la pomme 
de terre, ce type de marchd semble peu d6velopp6 et restreint. Le sous-secteur de la pomme de terre 
possbde un circuit de commercialisation qui couvre tous les marchs, AI'exception des marchds les plus 
petit, et les plus Iocali6s, et qui est exploitd par ie nomhreux intermtdiaires (8, pp. 79 et 82). Le 
marchd du manioc tire so0n avantage par rapport au niaich de la paatte douce de sa tranformation 
mdnag~e. En rinqant et en sdchant leur manioc, les producteurs obtiennent une denrde de haute valeur, 
facilement transportable, qui risque moins de se ddtdriorer que si elle n'avait pas dtd soumise A la 
transformation. En consdquence, la vente de ce produit, dont le marchd n'est pas plus ancien que celui 
de la patate douce, est devenue considdrablement plus active et mieux organisde. 

COM1PAIVlSONS EN MATIERE DE PERFORMANCE 

Un marchd peut etre considdrd comme fonctionnant bien das la mesure oil il rdussit Afournir 
un service ou des avantages aux producteurs et aux consommateurs et dans ]a mesure oil il transinet des 
informations prdcises et rdgulires sur les conditions de l'offre et de la demande. La prdsente section 
cherche Addcrire et Advaluer le fonctionnement du marchd de la patate douce, en le comparant avec la 
performance des marchds du manioc et de la pomme de terre, lorsque cette comparaison est possible, et 
avec Iaperformance commerciale iddalisde d'un marchd parfaitement comp6titif. Le Tableau 3.4 dnumre 
les fonctions gdndrales que l'on attend d'un marchd et les distinctions qui se d6gagent entre ces trois 

7 Par grande agglomdration de Kigali, nous entendons la ville de Kigali et les zones 
d'approvisionnement et d'achat environnantes qui sont accessibles A pied. Les patates douces qui 
proviennent de ]a grande agglomdration de Kigali ne reprdsentent pas I'essentiel des ventes des marchds 
les plus importants de la ville. 



TABLEAU3.4 
FONCTIONS SPATIALE, TENPORELLE ET DE PRESENTATION 

DES MARCHESDE LA PATATE DOUCE, DU MANIOCET DE LA PO4E DE TERREAU RUANDA 

FONCTION MARCHEDE LA PATATE DOUCE MARCHEDU MANIOC MARCHEDE LA POI64 DE TERRE 

FONCTION 
SPATIALE 

assemblage unicueent sur 
ta place du march6 

Assemblage par Las bouti-
quiers et sur t march6 

,sseibtage par Lea commer~ants, 
boutiquiers at sur t march6i 

tes 

- Assemblage 
- Transport 

Transport, habitueLtement 
avec le port de ta merchandise 

PLus grand usage de 
vhicutes pour t 

Le plus grand usage de camlons, 
souvent de grands canions 

sur ta t6te transport 

- Vente en gros 
vente au ddtait 

Tr&s peu dlnterm~diaires 
# participants - 3 

Un peu plus d'intermddalres 
N participants < 4 

Nombreux intermdialres 
# participants < 6 

FONCTION 
TEHPORELLE 
- Stockage 

Stoc-age extrmement rare Stockage des tubercutes 
secs pratiqud riguLirement 

Stockage h court terme 
plus important que pour La patate 
douce 

- Fr&puence et Marchandise rdguli/rement 
 Marchandise rgutierement Pointes et fLdchissements saisonniers
 
disponibilit4& disponibLe toute L'annde disponibte toute L'annie 
 possibLes co
 

FONCTION DE Pas dc transformation Transformation bien au 
 Peu de transformation
 
PRESENTATION Triage timit6 
 point Un peu de triage
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march~s darts l'ex cution de ces fonctions. Dans les conditions iddales, les marchds doivent assurer aux 
producteurs et aux consomnateurs une triple fonction: une fonction temporelle, une fonction spatiale et 
une fonction de prEsentation. 

Fonction temporelle 

La fonction temporelle est satisfaite :'il existe un m~canisme permettant iux consommateurs 
d'avoir accs aux patates douces quand ils en ont besoin et aux producteurs de d~charger leur production 
exc6dentaire lorsque c'est n6cessaire et rentable. Etant donn que, t quelques exceptions, les patates 
doucas peuvent seulement etre achetdes les jours de marchd, les producteurs comme les consommateurs 
risquent de ne pas pouvoir disposer de ]a fonction temporelle comme ils le peuvent sur d'autres marchds. 
Ceci Pe constitue pas vraiment un problme ur les march~s urbains, qui ont en gdndra lieu tois Asix 
jours par semaine. Mais i'abscnce de fonction temporelle peut constituer un probW~me important pour 
les m~nages ruraux, qui n'ont souvent accs aux marchds qu'une Iois par semaine. 

Les mar,.h6s de la ponx. de terre et du manioc sont plus h mrne de remplir une fonction 
temporelle quoti'ienne. Le manioc ,c peut etre trouvd darts les boutiques locales relativement facilement 
meme lorsque ce n'est pas unjour de march6. l.es pommes de terre peuvent etre achet~es n'importe quel 
jour de la semaine chez des boutiquiers locaux, des commerqants locaux et des comptoirs de cooperative 
(8, pp. 83-85). 

La limitation des heures pendant lesquelle les transactions peuvent avoir lieu sur le marchd, dans 
la mesure oi cette limitation est appliqude, est Egalement un inconvenient pour les producteurs et les 
consommateurs. Le mhrchd principal de la ville de Gitarama, par exemple, doit fermer vers 15h30. 
Cette r~glementation est exdcute par la gendarmerie de la circonscription du marchd, qui force les 
producteurs quitter la place du marchE apr~s cette heure. Le fait que des producteurs restent souvent 
jusqu'. cette haure est la preuve qu'ils ont besoin de plus de temps que ce dont ils disposent pour dcouler 
leur marchandise. 

Etant donnd que le stockage pendant plus d'un ou deux .jours est pratiquement inconnu, le marchd 
de la patate douce ne procure gu~re d'fonction temporelle par le biais du stockage. Ii existe quelques 
producteurs qui laissent leurs tuber.: les sdcher au soleil pendant plusieurs heures avant de les mettre de 
cOtd jusqu'A ce qu'ils en aient besoin, quelques jours plus tard. Mais ils ne repr~sentent qu'une 
extremement petite minoritd. En outre, la difference dans la durde de stockage est de l'ordre de quelques 
jours, et non pas de semaines et de mois qui est possible en appliquant des techniques de conservation 
actuellement inconnues des producteurs. Un grand nombre de producteurs ne possWent pas de 
connaissance sur le risque de dtrioration relative apr~s la r~colte des varidts dont ils disposent et dans 
une certaine mesure ils utilisent le risque de d~tdrioration comme crit~re de s~lection. la for'ie de 
stockage la plus rdpandue 5ce stade de ddveloppement du marchE est la conservation en terre assur&e au 
niveau de l'exploitation, qui consiste 5 garder les patates douces en terre apr2.s la date de maturit6 
maximale pour les utiliser Aune date ultdrieure. IIest invraisemblable, toutetois, que cette forme de 
conservation se transforme de faqon apprdciable en fonction temporelle d'autres niveaux du marchd. 

Le marchE du manioc procure une meilleure fonction temporelle grAce au stockage des tubercules 
secs et de la farine de manioc. Ces deux denrdes sont rdguli~rement produites et stockdes tout le long 
du circuit de commercialisation. Lorsqu'il est conjuguE avec ]a conservation du manioc au niveau de 
['exploitation, analogue Acelle de la patate douce, le stockage le long du circuit commercial assure des 
stocks relativement ininterrompus. Les ressources disponibles en manioc sec enregistrent des fluctuations 
saisonniars rsiativement petites; pendant la saisons des pluies, le sdchage est plus difficile, 



40 

'arprovisionnement est Ig~rement ruit et [a qualitd est souvent amoindrie. Le marchd de la pomme 
de terre assure une fonction temporelle Al'aide de l'entreposage Acourt terme important tout le long du 
syst~me de distribution (8, pp. 83 et 84). 

Fonction spatiale 

La fonction spatiale assure que les patates deuces sont transf6rdes des producteurs qui ont le plus 
besoin de (ou veulent) vendre ieur production exc&lentaire aux consommateurs qui ont le plus besoin (ou 
sont en mesure) de les acheter; elle assure aussi que le produit est vdritabletnent achemind J'un endroit 
h un autre. Pour la majoritd des n.jrchds locaux/ruraux et des march6s urbains, l'emplacement du 
marchd est d'une importance cruciale. IIdoit se trouver Aune distance pouvant etre parcourue A pied 
Ala lois par les acheteurs et les vendeurs. Si le marchd est trop 6loignrd, les participants dventuels ne 
seront pas desservis et la fonction spatiale ne sera pas assu:rde. 

Les producteurs de patate douce voyagent rarement plus de 10 h 15 kilom~tres jusqu'au marchd. 
Iisdoivent transporter une marchandise lourde, de valeur relativement faible Aun coOt de t-ansport, sous 
forme de panier portd sur la t8te, que laBanque mondiale considre comme tr s dlevd par kilo - 340 
frances par tonne/kilom~tre, ce qui correspond approximativement 5 50 frances pour un panier moyen 
de 16 kilos de patates douces transport6 sur environ 10 kilomtres (9, p. 32). Les producteurs de 
manioc, toutefois, du fait qu'ils pratiquent la transformation de Icur denrde au niveau de leur ex-ploitation, 
transportent un produit plus Iger, moins prissable et de plus grande valeur. lis voyagent en g~neral sur 
de plus grandes distances pour atteindre le marchd, parfois jusqu'h 20 kilomLtres. Les pruducteurs de 
pomme de terre marchent r~gulirement jusqu' 20 kilom~tres pour atteindre le marchd. Le marchd de 
la ponme de terre est plus susceptible d'assurer une fonction spatiale dtant donn6 que sa valeur vdnale 
est supdrieure. 

Un autre dldment qui contribue lla fonction spatiale estI'assemblage, le rassemblemwit de petites 
quantitds en stocks suffisanment importants pour intdresser des commerqants dventuels. A part 
i'assemblage rudimentaire qui a lieu sur Ia place du marchd icjour du marchd, I'assemblage n'est pas 
pratiqu6 pour lapatate douce. Par contre, dans iecas du manioc, I'assemblage de petits stocks de manioc 
sec est couramment pratiqu4 par les commerqants locaux pour le revendre Ades assembleurs/exp&liteurs 
sur les marches de gros. Lef. commerqants de pomme de terre en zone rurale contribuent aussi pour une 
part importante A I'assemblage. D'apr~s Scott, ilsramassent et stockent rdgulirement plusieurs tonnes 
de pommes de terre chcz eux et dans leur magasin pour les revendre aux camionneurs/commergants (8, 
p. 83).' 

Le transport disponible constitue un determinant important dans la capacitd du marchd Aprocurer 
la fonction spatiale. Pour la patate douc., le syst~me de transport est toujours rudimentaire et 
d sorganisd; lamajoritd de ia marchandise arrive sur le marchd dans des panierb portds sur la tete. Les 
autres formes de transport - bicyclette, fourgonnette 0 camionnette - sont utilisds pour I transport de 
quantit~s relativement petites. A cet gard, ilexiste un contraste marqud avec l'organisation du march, 
do la pomne de terre obi 25 pour cent de la production (par rapport 4 2 pour cent pour la patate douce) 
sont exportds vers des marchds non locaux. Darts le cadre du march6 de Ia ponime de terre, I'utilisation 

'Gregory Scott est un agro-dconomiste qui travaille pour le Centre international de la pomme de terre 
au Pdrou. II a ralisd une dtude de la commercialisation de la pomme de terre en Afrique Centrale, 
incluant le Rwanda. 
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de plus grands camions, d'une capacitd de 5 A 10 tonnes, r6duit le colt de transport unitaire et contribue 
aux diffdrents niveaux de ralisation de la fonction spatiale. 

En outre, les marches d'approvisionnement dventuels de la patate douce restent ddsorganisds en 
raison de I'absence de services de transport fiables. Ces marchds ddsorganisds sont des exemples de ia 
r~alisation insuffisante de la fonction spatiale. Le fait qu'ii existe une demande en patates douces qui 
pourraient etre exportdes vers ces marches se d~gage clairement des voyages sporadiques que les 
marchands effectuent pour aller les acheter et les dcouler sur ces marchds. Les producteurs ont dgalement 
besoin des ddbouchds que ces marches reprdsentent; le fait qu'ils apportent leur marchandise au marchd 
le prouve. Les services de transport vers ces marchds ne sont pas fiables et il en rdsulte que les 
assembleurs/expdliteurs htsitent Nacheter de greades quantit(s, ce qui se comprend (3, p. 87). Deux 
march6s qui souffrent de services de transport particuli~rement insuffisants sont le marchd de Gakenke, 
situ6 sur la route principale qui relie Kigali et Ruhengeri, et le march6 de Gafunzo, dans la zone rurale 
de Butare. 

Rkvylation et formation des prix et diffusion des informations 

Une troisi~me fonction du marchd consiste 5 faciliter ]a rdvdlation et la formation des prix et la 
diffusion d'informations concomitantes sur l'offre et la demande (voir Figure 3.2). Dans les zones 
d'approvisionnement des march6s, les informations sont bien dissdmindes. Les participants semblent 
possdder des connaissances relativement prdcises sur les prix courants. N6anmoins, I'activitd 
commerciale relativement peu fr~quente (la majoritd des marchds locaux n'ont chacun qu'un jour 
d'ouverture par semaine), entraine une discontinuit6 dans la circulation des informations sur les marches 
et les prix. Les nouvelles conditions de l'offre et de la demande ne sont pg facilement transmises aux 
fournisseurs dventuels jusqu'au jour du marcli, crdant ainsi un ddcalage entre le nouvel dtat de l'offre 
et de la demande et la connaissance de cet dtat au niveau du marchd. Les conditions du marchd de ia 
pomme de terre et du manio- sont transmises plus aisdment dtant donnd que les ventes de pomme de terre 
et de manioc ne ddpendent pas si dtroitement des jours de marchd. 

Les informations sur les marches et les conditions de prix d'un marchd local habituel sont 
rarement dissdmindes au del. des limites des zones d'approvisionnement du marchd local, ce qui 
correspond en gdn~ral A la distance que les producteurs sont disposes parcourir tout en portant leur 
panier de patates douces sur la tete. Tr6s rares sont les producteurs qui sont au courant des prix des 
autres marchds que celui auquel ls ont l'habitude de se rendre. Une circulation si restreinte des 
informations de prix rend I'arbitrage difficile et peu frequent. La corrdlation pratiquement inexistante 
des sdries de prix entre les marchds r~gionaux de la patate douce, question qui est examinde plus en ddtail 
au chapitre quatre, tdmoigne de la difficultd rencontrde par les arbitragistes sur le march6. 

L'absence de poids uniformes et de mesures standard aggrave le problme auquel se heurte le 
marchd pour communiquer (signaler) les informations. La d6nomination des ventes est le panier ou le 
tas qui varie souvent en capacitd et en taille. Sans uniformitd, les informations qui sont dissdmindes ont 
tendance Amanquer de clart6 et de prdcision. 

Toutes les ventes de manioc, par contre, jusqu'au marchd le plus local, sont effectudes en kilos 
(3, p. 88). En raison de la plus grande uniformit6 et de la plus grande frdquence de I'activitd 
commerciale (velhtes dans les boutiques ainsi que sur les marclhds hebdomadaires), le commerce du 
manioc fournit des informations plus rapides et plus prdcises sur les conditions et les prix des marchs. 
La correlation plus marqude des sdries de prix entre les marchds du manioc, comme il est expliqud plus 
bas, donne hpenser qu'il existe une meilleure circulation des informations. 
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La pomme de terte est celle des trois marchandises considdrdes qui prOsente la corrdlation de prix 
la plus marquee. Cette performance apparemment supdrieure dans [a diffusion des informations sur les 
prix et les marchds est conforme avec ce que l'on sait sur le commerce de la pomme de terre. Cette 
denrde dispose des circuits de commercialisation les plus vastes et de la zone d'approvisionnement la plus 
grande. 11n'est pas surprenant que les informations puissent done etre communiqudes plus vite et plus 
loin que pour le commerce de ia patate douce. La correlation des series de prix entre les diffdrents 
marchds est examin6es en grand detail au chapitre suivant. 

Fonction de pr6sentation 

La production de patates douces, sous la forme d~sirde par les consommateurs et que les 
producteurs de patates douces sont disposes ti 6couler sur le marchd, un coot minimal pour le 
consommateur et Aun profit maximal pour le producteur, est la fonction de prdsentation.9 On pense 
habituellement que cette fonction ne couvre que la transformation, mais elle devrait inclure dgalement 
toute activitd de manutention, de triage et de partage de la marchandise en vrac (ou d'assemblage) qui 
modifie la pr6sentation du produit, tel qu'il est achetd par l'interm~diaire (une charge de panier, par 
exemple) par rapport la forme sous laquelle il est vendu au consommateur (un tas). 

Le -.. rchd de la patate douce ne fourr,it gu~re les activitds g~ndralement associ6es 4 la fonction 
de prsentation. IIn'existe pas de transformation. Quelques marchds font un certain triage, permettant 
aux clients d'acheter, dans des conditions restreintes, la taille et la qualitd (ou la varietd) de tubercule 
qu'ils prdf rent. 11n'existe pas de triage au niveau des marches locaux/ruraux. Le partage de ]a 
marchandise en vrac qui est pratique au niveau des march~s locaux/urbains et des marchds terminaux 
assure aux clients une certaine fonction de pr(sentation en leur permettant d'acheter, encore dans des 
conditions rcstreintes, la quantitd dont ils ont besoin. Au lieu d'acheter le panier ou le sac entier, le 
consommateur peut acheter une fraction du contenu du panier ou du sac. Ceci correspond habituellement 
I un tas d'un kilo ou un kiloret demi de patates douces tri6es, prdsentdes par les d~taillants, mais, sur 
certains march~s, ceci inclut dgalement des paniers et des tas da diffdrentes tailles. Cette forme de 
prEsentation est la mieux organis~e au niveau des marchds de I'agglomdration de Kigali, en particulier 
sur le marchd central. 

Les marchds du manioc et de la pomme de terre fournissent de plus nombreux types de fonction 
de prEsentation. La transformation a EtE le facteur qui a contribuE essentieliement Ad~velopper la 
fonction de prdsentation du marchE du manioc. II est difficile de savoir quand les producteurs ont 
commence 4 transformer le manioc, bien qu'il soit probable que le rinqage, I'Epluchage et le s6chage des 
varidtds de manioc atre. aient commencE avec l'introduction relativement r~cetite du manioc. 0 Par suite 
de ces activitds de transformation, cependant, les consommateurs ont maintenant 4 leur disposition un 
choix considErable de produits base de manioc, allant des tubercules frais aux tube'cules s~chs Al'aide 
d'un grand nombre de techniques diffdrentk>, produisant des articles variEs et de la farine de manioc. Le 
marchE de la pomme de terre assure une fonction de pr6sentation en partie sous forme de i'application 
d'une taille standard, prdsentant aux consommateurs des pommes de terre prE-emball~es de la taille qu'ils 

'Le terme producteur est ici ddfini assez largement afin d'inclure tous les interm~die' es qui ajoutent 

de ]a valeur au produit finol achetd par le consommateur. 

10Le manioc n'dtait apparemment pas connu au Rwanda jusque vers I'Epoque de la famine de 1945, 

lorsqu'il a tE introduit par les Belges dans I'espoir que sa culture rduirait les famines pdriodiques. 
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ddsirent le plus. 11s'agit ! tr~s probablement d'une pratique r~cmment adoptde par le marchd zairois 
voisin. 

Les marchds du manioc et de la pomme de terre semblent mieux raliser les fonctions idalises 
des marchds de denres que le marchd de la patate douce. Cette observation se d6gage des informations 
prdsentdes ci-dessus, des marges plus dtroites entre les regions d'offre exc&Ientaire et de demande 
exc&Ientaire (point examind ci-apr~s) et des correlations de prix interrdgionales plus marqudes (point 
examind dgalement ci-apr~s). 

CONTEXTE JURIDIQUE, POLITIQUE ET CONTRACTUEL 

Le contexte juridique, politique et contractuel peut soit faire progresser soit entraver le 
fonctionnement et le ddvelopperment du marchd. Ce contexte affecte la capacitd du marchd Aex6cuter les 
fonctions de base consistant rassembler les producteurs et les consommateurs et A leur permettre de 
parvenir Aun accord sur le prix et la qualitd du produit, permettant ainsi AI'activitd commerciale d'avoir 
lieu. Des arrangements juridiques et contractuels mal dlabor6s ont empechd le ddveloppement et 
l'expansion d'un marchd faible coOt. L'absence de certitude sur les approvisionnements et les services 
de commercialisation disponibles, tcls que le transport, ont en particulier retardd le dveloppement d'une 
excellente circulation des preduits des regions exc~dentaires aux regions d6ficitaires. En outre, les 
r~glementations semblent avoir une incidence variable. La politique tarifaire, qui vise h fixer un prix 
plancher infdrieur aux prix ia production aura un effet de distorsion s'il est vdritablement applique. 

Rtglementations commerciales 

Les r~glementations commerciales qui ont une incidence sur le marchd de la patate douce sont 
imposdes Adiffdrents niveaux du gouvernement. La restriction la plus inportante est probablement celle 
qui porte sur [a determination des jours, heures et emplacements des marchtis. Bien que les facteurs 
culturels et traditionnels influencent les jours oti les marchds ont lieu, les autoritds locales, qui se situent 
habituellement au niveau de la commune, dtterminent quand ils peuvent se tenir (3, p. 95). La majoritd 
des marches ont lieu iae fois par semaine, d'autres ont lieu deux, trcis ou quatre fois par semaine, et les 
grands marches urbains et r~gionaux peuvent se tenir tous les jours de la semaine. 

11semble que le souci de r6duire les effets n~gatifs souvent associds aux jours de marchd dans 
le passe, Asavoir l'ivrognerie, l'oisivetd et I'absence de productivitd g~ndrale, a portd les responsables 
Adcider de limiter autant que possible le nombre de jours oir les marches se tiennent (3, p. 95). I1est 
dvident, toutefois, que du fait de I'orientation commerciale de plus en plus marqu e de la population en 
g~ndral, le besoin d'un plus grand hombre jour. de marchd se fait sentir. Sur le marchd de Gitarama, 
par exemple, le mercredi et le samedi sont depuis Iongtemps les seuls jours de march6. Vers le milieu 
de 1988, par suite de pressions locales, le marcli a dtd autorisd officiellement Ase tenir aussi le lundi." 
Des r~glementations hamitant les jours oit les marchs peuvent se tenir peuvent entraver le d6veloppement 

" I1semble que les pressions locales rdsultaient de la perception des consommateurs locaux que les 
transactions du mercredi et du saniedi t6taient dominries par le commerce de gros au detriment de I'activit6 
de detail. Le march6 du lundi devait avoir lieu principalement pour les transactions de dtail locales. 
1 est intdressant de noter, toutefois, que le premier lundi oai le marchd s'est tenu, les 
assembleurs/exp&liteurs de Kigali dtaient prdsents. 
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commercial. Ceci est vrai pout tous les produits, mais la restriction des jours d'ouverture constitue en 
particulier un probime pour les denrdes pdrissables comme la patate douce. 

Sur la plupart des march~s, les heures pendant lesquelles les transactions peuvent avoir lieu sont 
dgalement limitdes. En gdndral, I'activitd commerciale a lieu entre 8 heures et 15 heures, quelques rares 
marchds ouvrant avant sept heures et seulement dans quelques cas sp6ciaux (Ruhango) fermant apr~s 17 
heures. En forqant les participants obdir Aces r6glementations, les autoritds commerciales peuvent ainsi 
contrOler le marchd pour des raisons d'imposition fiscale, d'assainissement et d'ordre. Ces objectifs sont 
certainement mdritoires et valables pour le d6veloppement du march6. Sur certains marchds, cependant, 
les heures d'ouverture et de fermeture sont appliquds trop sdv~rement, sans raison apparente autre que 
ia commoditd des responsab!es (par exemple, AGitarama, la gendarmerie de la circonscription du march 1 
intervient et ddrange les ventes, en renversant les paniers des marchands si ces derniers restent sur les 
iieux du marchd apr s 15h30. 

Un probime important lid aux r6glementations strictes des heures de I'activitd commerciale est 
que ls fluctuations de prix qui en rdsultent (en gdndral des baisses de prix) vers la fin de I'activitd 
commerciale peuvent ette tr~s importantes au point de reprdsenter un certain pourcentage du prix 
courant. 2 Le producteur qui reste sur le marchd vers la fin de l'activitd commerciale se heurte au 
dilemme d'avoir rduire considdrablement et rapidement le prix de sa marchandise ou ou de ne pas 
conclure la vente. 

Une rdglementation qui amdliore la diffusion des informations commerciales au niveau des 
marchds individuels est I'exigence que des groupes de denrdes spdcifiques comme ls tubercules ou les 
cdrdales soient vendus Aproximitd l'un de i'autre. Chaque culture doit dgalement etre achetde et vendue 
dans la meme section du marchd. Ainsi, au marchd de Gitarama, il y a une longue rangde de vendeurs 
et d'acheteurs tout pros de la route principale. Derri~re cette rangde, se trouvent des producteurs qui 
attendent un prix plus inttressant. A c~td de la section oi sont vendues ls patates douces se trouve la 
section du manioc. A mesure que les n6gociations progressent et que ls ventes sont conclue*, les 
acheteurs et ls vendeurs des produits voisins obtiennent des informations sur los prix qui peuvent los 
guider dans I'ensemble de leurs opdrations commerciales. 

Sur ls marchds urbains plus sophistiquds et spdcialisds, la sdparation est plus marqude. Au sein 
de la meme culture, ls producteurs qui sont considdrds comme des grossistes se rassemblent dans une 
section du marchd et les d6taillants se regrov'ent en gdndral, mais sdpardment des grossistes. Au sein 
de chaque groupe, ls vendeurs modifient leus prdvisions sur ls prix en fonction des prix conclus par 
leurs voisins. En I'absence de regroupement, cette modification des prix pourrait simplement n'avoir pas 
lieu ou etre relativement lente. 

11est difficile de savoir si cette sdgrdgation par type de participants cr6e une discontinuitd dans 
la circulation des informations. Sans ls achats pdriodiques de paniers de patates douces par ls 
ddtaillaqts aux producteurs qui sont venus au marchd, il serait concevahle que ces groupes puissent rester 
relativement sdpards, leurs prix 6tant ddterminds inddpendamment. 

2 Les restrictions qui s'appliquent AIa pdriode pendant laquelle I'activitd commerciale est autorisde 
ne sont pas nouvelles ou particulires au Rwanda. Des marchds plus sophistiqu6s, tels que ls marchds 
de produitL de base des Etats-Unis par exemple, ont des heures d'ouverture et de fermeture officielles. 
La diffdrence est que dans ce dernier cas, ls marchds portent sur la conclusion de contrats et non pas 
sur I'dcoulement de denrdes pdrissables. 
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Politique tari'aire 

Bien qu'il approuve le principe que les prix doivent etre ddtermind par I'offre et la demande et 
se conforme en gdndral Ace principe, le gouvernement rwandais conserve le droit, 6tabli en vertu de la 
Ioi de 1967, de contr6ler les prix. Les objectifs ddfinis par la politique tarifaire du gouvernement vise 

assurer des prix rentables aux product-,ors (et interm&laires) sans demander des prix excessifs aux 
consommateurs et Aattdnuer les fluctuations de prix saisonni~res des cultures vivri~rc", r6duisant ainsi 
les spdculations (10, pp. 90-93). 

Le gouvernement a appliqud une sdrie de contrOles pour rtaliser ces objectifs, en gnral avec 
peu de succ~s. Les plus importants de ces contrOles incluent des prix minimums t la production, des 
marges maximums pour les interm&liaires, des tarifs de transport maximums, la rdglementation du 
secteur commercial par la ddlivrance de patentes et par la separation du commerce de gros du commerce 
de dMtail, I'intervention du gouvernement sur le marchd par le biais d'institutions de commercialisation 
parapubliques, la restriction du commerce avec les pays voisins - limites d'importation et promotion des 
associations ou cooperatives d'exploitants. Une dtude de la Banque mondiale sur la commercialisation 
des produits alimentaires a dvalud chacun de ces contrOles et a conclu, pratiquement sans exception, que 
les contr6les dtaient soit inefficaces (prix minimums, tarifs de transport, limites des marges bdndficiaires, 
institutions de commercial isation parapubliques) ou contre-productives (rdglementation par la ddlivrance 
de patentes et limites d'importation (9, pp. 15-32). 

Ce n'est que quatre ans apr s l'instauration de la Ioi autorisant l'intervention du gouvernement 
dans la definition des prix que des tentatives ont dtd faites pour fixer les prix. Des prix minimums ont 
dtd impos& tout d'abord aux bananes, en 1975, puis aux haricots en 1976, aux pommes de terre en 1977, 
au bid en 1984, et Nt utes les cultures vivriLres principale-s en 1986. Tous les prix minimums officiels 
ont t6 rdvisds en 1988 (9, p. 16). 

Les prix officiels n'ont eu platiquement aucun effet sur les prix des cultures vivri~res vendues 
sur les marchds. Si le gouvernement a eu l'autorisation de fixer les prix, iln'. pas eu le pouvoir de le 
faire. Les prix pratiqu~s sur les marches &taient en gdndral en dessous du prix minimum officiel et 
aucune agence gouvernementale n'a W en mesure d'intervenir sur le marchd et d'acqudrir des quantit~s 
suffisantes d'un produit alimentaire pour faire monter ls prix. La politique tarifaire ne s'appliquait pas, 
pour l'essentiel, A la vaste majoritd de I'activit6 des marches, en particulier le commerce en petits 
volumes, qui incluait ]a plus grande part de la commercialisation de la patate douce. I1est vrai, 
ndanmoins, que "Son existence officielle continue, mrnme si elle n'est pas actuellement applique, crde 
un risque de poursuites judiciaires pour les producteurs, les coopdratives et les marchands qui achtent 
et vendent des cultures vivrires et, en consequence, une incertitude qui entrave le d6veloppement 
commercial." (9, p. 19). L'instauration de prix minimums officiels contribue un autre problme. I! 
est souvent difficile de savoir si les prix signas par divers services du gouvernement correspondent aux 
prix officiels ou aux prix vdritablemeitt appliqud sur le march6. Bien qu'ils doivent correspondre Aces 
derniers, il est probable que des pressions considdrables sont exercdes pour signaler des prix comme dtant 
officiels afin de "prouver" I'efficacitd de la politique tarifaire. 

Services et infrastructure publics 

Out',e les reglementations et les restrictions imposdes aux narchs, les gouvernements aux 
diffdrents niveaux administratifs fournissent des services et une infrastructure visant A faciliter le 
commerce et le ddveloppement des marches. Ii est dvident qu'il faut payer pour ces services; des 
redevances et des impOts gdndraux sont prdlevds pour fournir les fonds n~cessaires NI'exploitition des 
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marches. IIest prdcieux de comprendre comment les services et l'infrastructure et, au moins en partie, 
les moyens par lesquels ils sont finarc~s, affectent l'organisation du marchd et les decisions de 
commercialisation des participants vdritable et dventuels. 

Un service forni meme au niveau des marchds locaux/ruraux les plus simples est la sdcuritd. 
Au minimum, un responsable de [a commune conjuguant les roles de contr0leur/percepteur et de directeur 
du marchd est prdsent sur chaque marchd (3, p. 99). En plus de prdlever les imp~ts, il est chargd 
d'assurer la bonne observation des rdglementations du marchd. II est souvent ac'compagnd du chef de la 
police locale qui aide rdsoudre les diffdrends en matire de transaction et autres qui ont lieu sur le 
marcn et qui garantit aux commerqants la protection contre les petits vols. Les marchands de patate 
douce ne supportent pas explicitement le coot de ce service; sur les marches strictement locaux/ruraux, 
les producteurs qui apportent leur marchandise au marchd ne sont pas imposds et les consommateurs ne 
le sont pas non plus. Un espace r6servd officiellement aux marchands, la place du marchd, constitue 
l'autre service (un type d'infrastructure) procurd meme au niveau du marchd le plus rudimentaire. 

A mesure que le marchd est plus sophistiqud et plus grand, des services et une infrastructure, telle 
que des dtals, des toits, des poubelles et autre infrastructure de marchd, sont fournis afin de faciliter 
l'activitd commerciale. L'amnlioration de l'infrastructure et des services de marchd s'accompagne de 
redevances plus dievdes. Les redevances des marches les plus sophistiquds et bien .quip~s peuvent 
atteindre 50 francs par dtal et par jour, qui viennent s'ajouter au 1.000 francs rwandais par dtal et par 
mois (3, p. 100). Etant donn6 que ni les impOts ni les redevances ne sont prdlev6s sur les producteurs 
dans la mesure oil ils vendent leur marchandise en tant que grossistes (c'est- -dire tant qu'ils ne 
s'engagent pas dans des activitds de partage de letr marchandise), ce sont les d6taillants et autres 
interm&Iiaires qui supportent le poids du coOt de ces services et infrastructure. 

Le marchd fournit aussi, par le Hiai- des bureaux du directeur du marchd, un m~canisme inforrriel 
pour rdgler les diffdrends commerciaux, sous forme de forum. Au marchd de Gitarama, par exemple, 
uo assembleur/exp~diteur ennuyd qu'on lui ait vendu le contenu d'un panier avec un faux fond a refusd 
de payer le montant initialement convenu. 11a insistd qu'il ne paierait que la moiti6 du paiement 
convenu. IIa W fait appel au directeur du marchd pour d6terminer qui dtait en tort et pour trouver une 
solution Ace diffdrend. Le directeur du marchd a constatd que le panier avait un faux fond, mais if a 
d6cidd que puisque !? poids exc6dentaire dtait considdrablement moins que la moiti6 du poids de la 
marchandise, I'assembleur/exp&Jiteur devait payer plus de la moitid du prix convenu avant le diffdrend. 
Cette faqon informelle mais efficace permet de rdgler des diffdrends qui pourraient sinon entraver 
sdrieusement l'activitd commerciale. IIest difficile de dire si les diffdrends sont en gdndra rdsolus dans 
l'intdret de l'acheteur ou du vendeur. Etant donnd que ce sont les recettes des commerqants qui couvrent 
en partie le salaire des personnes responsables du maintien de l'ordre, la tendance est en gdndral de 
favoriser les commerqants afin de ne pas leur faire perdre d'affaires sur d'autres marchds de gros ou 
terminaux. 

Arrangemerit0 contractuels 

Les arrangcmrents contractuels, dans la mesure ott ils sont applicables, facilitent le commerce en 
assurant que ies aheteurs et les vendeurs (de meme que les autres participants du marchd) peuvent 
acqudrir ou dcouler la marchandise. Les contrats sont des outils de gestion des risques dont le r0le, en 
ce qui concerne le marchd de la patate !ouce, sera examind au chapitre cinq. Aucun de ces outils n'existe 
entre les acheteurs et les vendeurs, quel que soit le niveau du march6 (3, p. 101). Il n'est gure probable 
qu'ils soient utilisds dans les ventes directes entre les producteurs et les consommateurs Acette phase 
initiae du ddveloppement du marchd, mais on peut s'attendre h ce que les contrats se r6pandent entre les 
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ddtaillants et leurs fournisseurs, ou, ce qui est encore plus vraisemblable, entre les 
assembleurs/expditeurs ou des acheteurs institutionnels et leurs fournisseurs. A mesure que le risque 
de ne pas conclure les achats prdvus augmente, l'utilitd des contrats et [a demande en contrats se 
ddveloppent. Cest peut-ttre I que rdside i'explication de I'absence de contrats entre les acheteurs et les 
vendeurs; l'utilitd des contrats n'est pas tant dans l'intdr~t des producteurs que dans celui des acheteurs 
dtant donnd que le risque des producteurs est moindre que celui des acheteurs. 

LA oix les risques peuvent sembler les memes, par exemple entre les assembleurs/expditeurs et 
les transporteurs, on peut constater la pratique d'arrangements de type contractuel, dans un effort pour 
conserver une clientele ou un service. Ces arrangements nt; sont pas la rtgle g~ndrale, car les contrats 
sont pratiquement inexistants I aussi, mais on peut observer quelques exemples de camionneurs qui 
accordent des conditions de cr~dit A leur clienttle d'assembleurs/exp~diteurs (3, p. 101). Ces 
arrangements prennent en g~ndral la forme d'accords suivant lesquels I'assembleur/exp~diteur b~ndficie 
de services de transport sans avoir Apayer pour ces services avant la fin du mois. Le commergant 
dispose ainsi de plus grandes liquidits pour l'acquisition de plus grandes quantitds pendant le mois et le 
transporteur a la garantie d'un client et d'un transport rentable. En I'absence d'arrangements 
contractuels, la majoritd des assembleurs/exp~diteurs et des transporteurs doivent faire face au risque et 

l'incertitude chaque fois qu'ils vont au marchd. Ce risque est vraisemblablement couvert par la 
prudekice et ]a rdserve qui accompagnent les achats et la prestation de services de tiansport. 

Les arrangements juridiques et contractuels au niveau du marchd du manioc ne sont probablement 
pas tr~s diffdrents de ceux qui ont 06 cites plus haut pour le marchd de la patate douce. Le marchd de 
]a pomme de terre, d~crit par Scott comme n'ayant pas de cntrats "crits, applique des accords informels 
et pr6contractuels bien dlabords. 11mentionne, par exemple que"la majoritd des grossistes des marchds 
urbains ont Aleur disposition une sdrie de fournisseurs dquipds de camions...," et plus loin, que "les 
grossistes fournissent les pommes de terre aux d6taillants dans la matinde et touchent le paiement en fin 
dejournie" 8, p. 85). Ce sont IAdes indicateurs de l'instauration de relations de confiance et de travail 
entre les participants Ndiffdrents niveaux du marchd. A 1'Epoque de sa recherche, I'auteur n'a pas ou 
gu~re constatd d'arrangements analogues au niveau du marchd de la patate douce. 
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CtIAPITRE QUATRE
 

MESURES GLOBALES
 
D'EFFICACITE ET D'INTEGRATION DU MARCIE
 

LA COVARI/.NCE DES PRIX EN TANT QU'INT ICATION
 
DE L'EFFICACITE El DE L'INTEGRATION
 

Un point qui se ddgage de la majoritd des dtudes sur I'efficacitd des syst~mes de commercialisation 
est ia relation thdorique entre la covariance des sdries de prix et le degrd d'efficacitd des prix. Dans un 
marchd parfaitement compdtitif, ott il existe des possibilitds de bndfice lid AI'arbitrage, ces occasions 
seront exploitdes de mani re h ce que les dcarts de prix entre deux rdgions ne 66passent pas les coOts de 
transfert, c'est-A-dire les coOts pour faire parvenir le produit d'un point Aun autre., 

Alors que des arbitragistes se font concurrence pour le transfert d'un produit d'un marchd Aun 
autre, le prix de la prestation de ce service diminue jusqu'h ce qu'il corresponde environ aux conts de 
transfert (transport, manutention, stockage et autres coOts). Si, comme la th6orie le porte Acroire et 
comme les dtudes empiriques l'ont montrd, les prix de sous-marchds relis prdsentent une diffErence 
correspondant approximativement au coOt de transfert, ils devraient changer ensemble. Un changement 
de prix intervenant sur un marchd devrait se traduire par un changement analogue sur I'autre marchd, 
accompagnd d'un dcalage correspondant A l'intervalle de temps n6cessaire pour que l'information en 
matibre de prix soit communiqude d'un marchd I'autre. 

Les tudes sir la covariance des prix sont utiles pour analyser deux dlments principaux de 
l'intdgration des ma'chds, l'intdgration spatiale et temporelle, et elles ont servi 5 I'analyse des deux. Pour 
l'intdgration spatiale, on suppose que les frais de trawport et les droits connexes devraient finalement 
correspondre approximativement aux coOts rdels de transfert. Dans la mesure o4 ils leur correspondent 
et tant que les coOts de transfert restent relativement stables, la relation thWorique entre l'efficacitd de la 
commercialisation spatiale et les fluctuations de prix analogues entre les marchs devrait etre valable. 
C'est cette intEgration spatiale des marchds qui est mesurde par les coefficients de corrElation de paires 
de sdries de prix. 

Les tests d'intdgration temporelle suivent le meme raisonnement: dans la mesure oi2 les frais 
d'entreposage et les droits connexes correspondent approximativement aux cofts rdels de stockage, les 
dcarts de prix saisonniers devraient etre uniformes d'une annde AI'autre. L'intdgration saisonnire des 
marchs peut Wre mesurde en testant le degrd de correlation des prix entre les saisons et non pas entre 
les marchs. 

La covariance des sdries de prix a servi dterminer la rapiditd avec laquelle les prix dtablis au 
niveau des marchds terminaux sont transmis aux marchs d'approvisionnement. Pus la transmission est 
rapide et plus le syst~me est efficace et intdgrd. Dans les dtudes de ce type rdalisdes dans les pays 
ddveloppds, I'accent est mis sur le mdcanisme de transmission, les ddcalages dtant considdrds comxne 
extremement importants. Ces dtudes se sont servies d'informations extremement prdcises sur les prix 

I Un marchd parfaitement compdtitif est par d6finition efficace dans ce s*.ns, parce que la concurrence 
annule les bdndfices exc6dentaires, re-jetant les entreprises inefficaces. 
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hebdomadaires pour tester l'intdgration des marchds. Les analyses de correlation des prix et de 
transmission des prix ont dtd particuli0rement importantes dans les dtudes sur les marchds Aterme des 
produits de base. 

TES.S SUR L'EFFICACITE DU MARCHE DE LA PATATE DOUCE
 
AU RWANDA
 

Problrnes des donn(es de prix en Arrique 

En Afrique, on rencontre deux categories de probl~mes lids aux prix. Le premier concerne la 
precision dans la collecte et la communication des informations sur les prix. L'absence gdndrale de 
pr6cision st imputable essentiellement au personnel insuffisant et mal formd, qui n'est souvent pas en 
mesure d'dvaluer le rOle des prix du marchd lorsqu'il signale ['ensemble des opdrations de production et 
de consommation, et A I'absence de mdthodes coordonndes pour la collecte, la transmission et la 
communication des informations sur les prix. 

La deuxi~me categorie de problmes concerne I'exhaustivitd et la compatibilitd, l'existence et 
l'ampleur de iacanes et d'observations contradictoires. L'infrastructure modiocre et les budgets
insuffisants au service de la collecte de donndes contribuent pour une bonne part h ce probl~me. 
L'exhaustivitd et la compatibilitd ddterminent en grande partie le niveau d'utilit6 des donndes h des fins 
d'analyse. Des sdries de prix incompltes, par exemple, font qu'il est tr s difficile pour l'analyste des 
prix de trouver des informations suffisantes pour proc~der Ades analyses sans rencontrer de probl~mes 
de degrd de libertd.' Par donnmes incompatibles, on veut dire que des types de donn6es qui devraient etre 
les memes d'une pdriode Aune autre, ou entre des ggions, peuvent etre incompatibles, rendant toute 
analyse des prix excessivement difficile, voire impossible. 

Meme si au Rwanda, comme il est expliqud plu., bas, le m~canisme de collecte des donnides 
s'accompagne de d~fauts et de rdpdtitions, ce pays est probablment celui du continent africain qui dispose 
des donn(es les plus prdcises et homog~nes en matire de prix. Les raisons Acela incluent l'existence 
d'une infrastructure relativement bien dveloppde et important". au Rwanda, qui permet aux statisticiens 
d'obtenir et de transmettre des donndes rapidement, et la contiance officielle dans les forces du marchd 
pour ddterminer les prix. La confiance darts les forces du march6 facilite ia prise de conscience de 
I'importance des prix, prise de conscience qui r, -ndra ne se produit pas IAoh des prix arbitraires sont 
imposds sur les marches, come c'est le cas dans la plus grande partie de I'Afrique. 

Donn(es de prix appliqu~es dars l'analyse de corr~lation.z 

Aux fins de cette dtude, les sdries de prix produites par le Ministare du Plan (MINIPLAN) du 
Rwanda ont tE choisies. Elles reprdsentent I'ensemble le plus complet et standardisd de donndes 
mensuelles recueillies au niveau prdfectoral. Les informations sur les prix sont recueillies une Atrois fois 
par mois, en gdndral au d6but du mois, apr~s deux semaines et au bout du mois (1, p. 3). 

II existe une certaine homogdnditd A l'intdrieur des marchds et entre les marchds dans les 
informations de prix qui sont rapport~es. Les prix du marchd de Gitarama sont apparement relevds 
entre 9 et 10 heures du matin le jour du marchd du mercredi. Dans la mesure otices jours et heures sont 
respectds pour la collecte des donnrdes, les prix rapportds peuvent &re compares utilement sur une certaine 
pdriode de temps. En outre, et comme les autres sdries de prix relevdes dans les autres prEfectures, 
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chacun des trois prix mensuels servant A determiner la moyenne mensuelle sont calculs leur tour 
d'apr~s un &-hantillon de trois prix. Chaque prix signald est calcul6 d'apr~s un 6chantiilon compus6 de 
neuf prix du marchd. 

A Kigali, les donndes de prix sont en gdndral recueillies entre 8h30 et midi, et AKibungo h 10 
heures. Dans certaines pr6fectures, le service statistique n'a pas recueilli ses propres donndes, comptant 
sur d'autres services pour le faire. A titre d'exemple, on peut citer Cyangugu, oib les sdries de prix 
envoydes au bureau central du MINIPLAN ont dtd fournies par les rapports Minifineco, eux-memes 
prdpards Apartir des rapports fournis par le maire de chaque commune. 

Certaines sdries de prix reprdsentent des prix de gros et d'autres des prix de dtail. Bien que cette 
diffdrence repr6sente un problme pour la comparaisoa des prix sur I'ensemble de la pr6fecture, elle ne 
pose pas de probl~me s6rieux pour la pr6sente dtude, dtant donnd que I'on s'attend Ace que les prix de 
gros et de dMtail changent en meme temps. Ce point devrait toutefois etre considdrd comme un d~faut 
des sdries de prix. L'absence de standardisation diminue l'utilitd des prix en tant que porteurs 
d'informations sur les conditions de production et de commercialisation dans l'ensemble du pays. Les 
prix de gros et les prix de dMtail ont tendance Aetre d~terminds de faqon fort diffdrente, les prix de gros 
dtant souvent moins standardisds et fort tributaires de I'habiletd h marchander, et les prix de dMtail dtant 
de plus en plus uniformes. IIest vrai qu'iI n'existe pas de distinction nette entre les prix la production, 
les prix de gros et les prix de dMtail, notamment pour les produits dont le marchd est relativement 
restreint et en gdn~ral local. 

L'ampleur de la variabilitd dans les types de prix signalds l'intdrieur du Minist~re du Planl se 
d~gage nettement de l'examen qui suit sur les mdthodes de collecte utilisdes dans les diffdretites 
prefectures. A Gitaramna, les informations sur les prix sont recueillies aupr~s des consommateurs quand 
ils quittent le marchd apr s avoir fait un achat. Le prix est inscrit et I'achat est normalement pesd. II 
s'agit IAd'informations rdelles, par opposition Ala demande d'informations, sur les prix de dMtail payds 
poor une marchandise particulire. A Kibungo, le statisticien soit ach~te le produit dont il veut connLitre 
le prix, soit utilise la mdthode qui est appliqude AGitarama. En achetant, le statisticien obtient un prix 
exact, mais ce prix risque de ne pas correspondre tout A fait au prix pay6 par la majoritd des 
consommateurs. 

Toutes les sdries sent recueillies sur les marchds les plus pr s du bureau du Miniplan, mais pas 
toujours sur le marchd le plus important de la prefecture. Les prix du Miniplan traduisent en gdndral les 
conditions de la matinde et ils sant plus ou moins repr6sentatifs du prix dominant pendant une journ e 
d'activit6 commerciale suivant que la denrde en question est pdrissable ou non. Moins la denrde est 
pdrissable et plus le prix du debut de la matinde reprsentera avec precision les prix dominants pendant 
toute la journ6e, les autres 61ments restant les memes. 

Ceci nous amine la question de la comparabilitd - la mesure dans laquelle des conclusions 
peuvent etre tirdes sur les prix relatifs. Les prix de la patate dauce peuvent fluctuer et fluctuent parfois 
tr~s fortement au cours de la journde. Afin de d6terminer le type de fluctuations horaires qui peut 
intervenir dans les prix de la patate douce au cours d'une journ(:e ordinaire, I'auteur a r.alisd une enquete 
su les prix, Achaque heure, pendant deux Asix jours, sur quati.- marches (2, p. 123).1 Les prix 

' Chaque prix signald dans I'enquete des prix horaires correspond la moyenne d'un dchantillon de 

trois prix. Les donndes sur les prix ont dtd recueillies en demandant aux producteurs ou aux d~taillants 
le prix de l'unit6 de marchandise qu'ils avaient vendue, au moment de [a r(Wisation de la vente ou 
imm~diatemcnt apr~s. Les unitds ont dtd pes es afin de faciliter la conversion en prix par kilo. 
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horaires moyens sont prdsentds Ala Figure 4. I. Les prix dominants Aun moment de la journ e variaient 
jusqu'k 25-30 pour cent par rapport la moyenne quotidienne de certains marchs. ils baissaient en 
gdndral A mesure que la journe avanait, tendance plus rigulire sur les marchds plus ruraux de 
Nyaruteja et Gitaramna, o i le rapport des vendeurs/consommateurs (acheteurs) est relativement dlevd 
(Figure 4.1 b et c). Sur ces marchds, au debut de la journre, les prix dtaient 4 A6 pour cent au-dessus 
de ]a moyenne quotidienne puis baissaient au cours de la journre. Les Figures a et d illustrent les 
fluctuations sur les marchds plus urbains de Remera (Kigali) et de Butare, qui se caractdrisaient beaucoup 
moins par des prix dlev~s au debut de la matin6e suivis de baisses, mais enregistraient aussi des dcarts 
marquds. A Butare, les prix Al'ouverture du marchd dtaient 1gtrement supdrieurs A la moyenne de la 
journde, mais ne baissaient fortement que vers la fin de la jourre. Les prix du marchd de Remera 
Etaient, I l'ouverture, 10 pour cent er, Jessous de la moyenne de la journ e et augmentaient pendant les 
trois heures qui suivaient. 

Etant donnd que les prix du Mini!, an ne sont pas des moyennes, il est difficile de savoir avec 
quelle exactitude ils reprdsentent les prix dominants pour les cultures pdrissables telles que la patate 
douce. ls sont probablement plus pr~cis pour les cultures qui supportent mieux le stockage telles que 
les haricots, le sorgho, le manioc (sec) et meme la pomme de terre (qui se ddt~riore moins que la patate 
douce). En gdndral, les prix qui traduisent les conditions de la matinde surestiment le prix des denrdes 
pdrissables telles que la patate douce. Le degrd de surestimation du prix doit etre inversement 
proportionnel la quantitd des entiepOts disponibles et utiliss. 

Les observations tirdes des sdries de prix mensuels du Miniplan ont did testdes en appliquant les 
donndes sur les prix hebdomadaires relevdes par I'auteur sur quatre marchds des prdfectures de Butare, 
de Gitarama et de Kigali (2, p. 125). Les donndes de prix meisuels recueillies en 1981-1984 par le 
personnel d'un projet agricole, le Projet agro-pastoral de Nyabisindu (PAP) ont dgalement dtd utilises. 
Ces donnes provenaient de marchds rdgionalement importants situds dans les prdfectures du nord de 
i2utare et du sud de Gitarama (deux ans de donndes pour deux marchds, un an pour quatre march s)(3). 

Les sdries de prix hebdomadaires sont prdsent es Ala Figure 4.2; ces donndes ont dtd recueillies 
entre dcembre 1987 et septembre 1988. 1Iexiste deux raisons pour lesquelles il convient O'utiliser ces 
sdries pour tester la validitd des observations tir es des sdries du Miniplan. Premirement, nous avons 
plus confiance dans la signification et la prdcision des prix que nous avons relevs. Les prix de deux 
marchandises seulement ont dtd relevds, le manioc sec et la patate douce, et le cajendrier de la collecte 
des donndes dtait standardisd. Les prix ont W relevds durant les trois premieres heures d'activitd 
comnerciale par des dnumdrateurs places sous notre supervision. Lorsqu'une transaction avait lieu, le 
prix .tait enregistrd, classd dans la catdgorie des prix de gros ou des prix de ddtail, puis l'unitd de 
marchandise dtait pesOe. Pour chaque prix hebdomadaire, trois transactions dtaient enregistrdes. 

Deuxi~memeat, dtant donnd que les sdries de prix fournies sont hebdomadaires, il faut s'attendre, 
tous les autres dldments restiax 1.s mOmes, Ace que le degrd de corrdlation des prix soit infdrieur. Etant 
dond .ue I'int rat!i des maichds, qui est le phdnomne que la corrdlation des prix cherche Amesurer, 
est aniliorde par les infornations, on doit s'attendre Ace qu'elle s'amdliore, jusqu' . un certain point, 
avec le temps. La cUrr ,ion des prix entre deux marchds devrait etre plus grande apr s un mois 
qu'apr~s une semaine. Malheureusement, les sdries de prix de I'autezir dtaient relativement limitdes et 
nous avons seulement dtd en mesure de tester les coefficients de corrdlation de quelques combinaisons 
de marchds. Les sdries ont td compltdes par des coefficients du projet allemand mentionn6 plus haut. 



FIGURE 4.1
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FIGURE 4.2
 
RWANDA: PRIX HEBDOMADAIRES DE LA PATATE DOUCE
 

SUR QUATRE MARCHES (BUTARE, GITARAMA, NYAMATA ET NYARUTEJA)
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thse de doctora* non publide, Cornell University, 1991. 
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Application du module de correlation simple au Rwanda 

Avant de presenter notre analyse et ses rdsultats, nous allons examiner une 6tud&. similaire 
effectuee par le service des statistiques (SESA) du Minist re de I'agriculture. Cette dtude est prdsentde 
afro de montrer comment I'analyse de l'efficacitd des marches a dtd ralisde au Rwanda et de specifier 
le module de classification que nous avons utilisd. L'6tude SESA a dt6 rialisde en utilisant les donnees 
de prix mensuels du Miniplan et elle repose sur la prdmisse qu'une faible int'gration des prix peut 
suggdrer l'existence d'une pauvre circulation d'informations entre les marchds ou l'inefficacitd des 
syst~mes en raison d'obstacles physiques et/ou politiques". (4, p. 1)11 a W dgaement supposd que plus 
la corrdlation des prix est ,levde et plus les informat;ons des fournisseurs sur les prix qui dominent dans 
les r~gions autres que celles oi ils exercent sont meilleures. 

L'Etude SESA Etait ax6e sur le marchd des haricots, mais a dgaleinent testE les marchds d'autres 
cultures vivribres importantes, notamment la pomme de terre, le manioc et lapatate douce. Le modle 
utilisd tait peu diffErent du module de correlation statique simple ddcrit plus haut. L'Etude a utilisE un 
module de r~gression ! une variable du type 
P. = c + xP,, P. tant le prix sur un marchE, Pb le prix sur I'autre march6 d'une paire, c Etant la 
diffErence constante (moye.me) dans les prix des deux march6s et x le coefficient indiquant I'ampleur du 
changement des deux s~ries de prix en covariance. 

Les valeurs de RI ont dtE class(e., arbitrairement en trois catEgories d'intdgration de marchds: les 
valeurs entre 0,80 et 1,0 (le maximum possible) indiquaient des paires de marchs fortement i::tdgrds, 
les valeurs entre 0,60 et 0,79 indiquaient une intEgration moyenne et les valeurs ailant de zdro A0,59 
traduisaient une faible intEgration. Les R au caIT utilis s par I'dtude SESA sont d~finis un peu 
diffdreminent du coefficient de corrElation r plus fr~quemment utilisd. Le premier, le coefficient de 
dterminition, pr(dit le montant de variation dans une variable (la variable ddpendante) qui peut etre 
pr6dit par une autre variable (la variable inddpendante ou explicative). Un R au carrd de 0,50 signifie 
que 50 pour cent de la variation de la variable ddpnd:mte peuvent etre expliquds par ]a variation de la 
variable explicative, ou ind~pendante. Les R mesurent simplement le degrd d'association lin6aire entre 
deux variables. Pour comparer les rdsultats de l'Etude SESA avec d'autres tudes de corrdlation, la racine 
carrde des valeurs RI doit etre calculde.' 

La seule diffErence entre ce module et le module de corrElation est l'emploi de coefficients de 
dtermination, R, au lieu de coefficients de corrElation, r, [a racine carrde du coefficient de d6termination, 
pour mesurer le degrd d'intdgration. 

IEn utilisant r plutOt que R2, les catEgories ci-dessus seraient: les valeurs de corrElation situdes entre 
0,89 et 1,0 indiquent des marchds fortement intdgrds; les valeurs entre 0,77 et 0,88 sugg~rent une 
intEgration moddr6e et les valeurs de zdro ! 0,76 reprdsentent des marchts faiblement intdgrs. 
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Les conclusions de lNtude SESA sur l'intdgration des marches ont W conformes Aone hypoth~se 
apriori. Aucun des marchds n'dtait particulirement bien intdgrd lorsqu'ils ont td compares aux rdsultats 
d'autres regions prdsentant des syst~mes de commercialisation plus ddvelopp&s. Les configurations 
attendues dtaient, toutefois, support,s par les donndes. Les cultures moins sujettes Atla ddt&ioration 
(haricots) prdsentaient en gdndral des coefficients tie correlation plus dlevds que ls cultures plus sujettes 
I la ddtdrioration (patate douce), dtant donnd que les pssibilitis de stockage accrues stimule l'activitd 
commerciale. Ar'ssi, ls cultures doat on savait qu'elles dtaient coinercialis&es davantage (pomme de 
terre) enregistraient des coefficients Je corrdlation plus dlev6s que hos cultures moins commercialisdies 
(patate douce), conclusion qui vient renforcer la prdmisse qa'une ac.ivtd commerciale plus grande aboutit 
Aune circulation accrue des informations. 

Tests de i'intigration des marchs de la palate douce 

Comme point de d~part, et afin quo ls rdsulta;g de I'auteur puissent 8tre compares avec les 
conclusions prdc6dentes de I'dtude SESA, nous avons litilisd un nod~le de rdgression simple Aune 
variable, accompagnd de donnes non modifides A1 'exception de l'utilisation de moyennes mobiles pour 

-boucher les trous de certaines series, et de la suppression des abservations aberrantes sdvres. En tant 
que test du test de regression simple (essentiellement le modle de correlation statique simple), nous avons 
appliqu6 les memes donndes quo dans le mod~le RavallionfTimmer. Cette mdthode a 6td suivie afin 
d'dviter la critique suivant laquelle la corrdlation entre les marchds peut s'expliquer par l'inflation 
gdndrale, ou par des facteurs saisonniers, deux 6lments qui peuvent etre pris en compte dans le modtlo 
RavallioniTinrner. 

Rsultats de la regression Aune variable 

L'dtude 5ESA a appliqu6 des coefficients de dtermination ajustds au lieu de coefficients de 
corrdlation plus simples mais similaires pour analyser et comparer l'intdgration des marches. 
L'application d'une mesure ajustde telle que RI (ci-apr~s R2-aj) semblaitjustifi~e en raison de la variabilitd 
de la taille des sdries de prix (virtuellement 194 observations pour les sdries du Miniplan, setlement 40 
pour les sdries Hebdomadaires et 'n maxium de 24 pour les sdries PAP), ot en raison des degrds variables 
d'exhaustivitd dans chaque sdrie. 

Analyse des donn&s du Miniplan 

Les dluZtions de rdgression du type P. = P, + e ont dtd conduites sur les seri'.s de prix 
mensuels du Minkplan pour six produits de base vendus sur 10 marchds diffdrents. Les prix de chaque 
marchd ont td rdgressds individuellement par rapport A toos les autres marchds, pour un total de 45 
dquations sdpardes. Les coefficients de; detennination ajust~s, R2-aj, ont 6 extraits de chaque dquation. 
Les coefficients de determination donnent une msure de "qualitd de correspondance" standard des 
6quations de rdgres.ion; la valeur du coefficient exprime le degrd auquel la variation dans une variable 
"explique" le changement dans une autre. Etant donnd qu'ils sont souvent influencds par la taille de 
d'6chantillon ou de la sdrie, ls RI sont souvent ajust~s, afin de prendre en compte les diffdrences en 
degrds de libert, entre les sdrie, et les dchantillons do tailles diffdrentes. 

I M P. est le prix sur un marchd, Pb le prix sur I'autre marchd, d'une Faire. 



57
 

Les coefficients de d~termination ajustds ont ensuite dtd class6s conformdment aux categories SESA 
prdsent es au Tableau 4.1.: bien intdgr6s, moddrdment intdgr~s et faiblement intdgrds.6 Au sein de 
chaque cat~gorie, des classifications ont 06 ajoutdes car, sans elles, la sensitivitd dtait insuffisante, en 
particulier entre les marchds d'intdgration analogue. 

Etant donno que I'Ntude SESA a choisi d'appliquer les R2-aj au lieu des r, c'est le pourcentage de 
ceux-IA qui rentre dans chaque catdgorie d'intdgration et darts chaque sous-catdgorie figurant au Tableau 
4.1. Les r correspondants, en supposant I'ajustement, sont prosentds afin que le lecteur habitud aux 
mesures de coefficient de correlation de I'int~gration des marchs puisse rapidement faire les conversions 
ndcessaires. 

11se d~gage imm~diatement de ce tableau que pour la pdriode de base, les march6s de la patate 
douce et du manioc dtaient faiblement intdgr s par rapport aux marches des haricots, du sorgho, de ia 
banane et de ia pomne de terre.7 Aucune des paires de marches de la patate ,.ouce n'a dtd consid~rde 
comme bien intdgrde; seulement 5,6 pour cent des paires de machds du manioc sont rentr6s dans cette 
catdgorie. Par contre, 17,6, 15,5 et 33,3 pour cent des march6s des haricots, du sorgho et de [a pornme 
de terre ont rentrds dans cette catdgorie. Inversement, plus des deux tiers des paires de marches de la 
patate douce et du manioc 6taient soit faiblement int~grds soit absolument pas relis (enregistrant des 
coefficients de determination nuls ou ntgatifs). Seulement 4,4 pour cent des paires de marches des 
haricots rentraient dans cette catdgorie; 24,3, 42,2 et 53,3 pour cent des paires de marches de la banane, 
du sorgho et de la pomme de terre 6taient faiblement intdgrs. 

La pdriode relativement longue pendant laquelle les R2-aj de rgression sont ddrivds a tendance 
masquer des changements en matire d'intdgration qui peuvent interveniir ! iriesure que le temps passe. 

L'dtude SESA a prouv' l'utilitd de la rupture de la pdriode de base en phases diffrentes (4, pp. 12-13), 
et a montrd les ameliorations parfois frappantes qui ont dtd r alisdes mesure que l'infrastructure, par 
exemple, Oait amnlior~e. 

Une autre d~finition des categories d'intdgration est Iasuivante: si 89-90 pour cent ou plus de la 
variation des prix sur un marchd sont expliquds par ]a variation des prix sur un autre marchE, ces deux 
march~s so::: alors bien intdgr~s. Si 56-80 pour cent sont expliqu6s, les marchds sont alors moddrdment 
intdgrds. Si, cependant, pas plus de 55 pour cent de la variation son: expliquds, les marchds sont alors 
considdrds comme faiblement intdgrds. 

La pdriode de base de la patate douce et du manioc est 1916-1987; pour les autres cultures, la 
pdriode de base est 1970-1986. Ceci traduit l'acc~s diffErent de I'Etude SESA et de l'auteur aux donn.des 
du Miniplan. 



TABLEAU 4.1

RWAINDA:DEGRE DIINTEGRATIO DES MARCHES POUR LES CULTURES DEBASE, 1970-1987

(POJRCENTAGE DE TOUTES LES PAIRES DE MARCHES DANSCHAQUE CATEGCnIE D'INTEGRATION) 

Catigorics d'intigraion Haricots Sorgho Banana Pomme do terre Manioc Patate douce Manioc Paue douce Manioc Pawn douce
"r. "R" 
 moycnne 1970-1916 - 1976-1987- - 1976-197-- 1985-1987 

pdeiodo do base Dbut Fin 

(ca pourcentage) 

Bica intigrdes 

95+ 
90-94 

90+ 
81-89 

4.4 
13.3 

2.2 
13.3 

0 
33.3 

0 
0 

0 
5.6 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Mod ,mnct in-tgr6es 

85-89 
80-84 
75-79 

72-80 
64-71 
56-63 

17.8 
28.9 
31.2 

13.3 
15.6 
11.1 

24.4 
8.9 
8.9 

0 
13.4 
33.3 

0 
2.8 
2.8 

11.1 
2.2 
4.4 

0 
11.1 

0 

0 
0 
0 

8.8 
5.9 
5.9 

0 
4.6 
6.8 

Faiblemnt intgides 
Ln 

70-74 49-55 
65-69 42-48 
60-64 36-41 
55-59 30-35 
50-54 25-29 
049 0-24 

<0 

2.2 
0 
0 
0 
0 
0 

2.2 

8.9 
8.9 
2.2 
2.2 
8.9 
8.9 
2.2 

11.1 
2.2 
2.2 

0 
0 

4.4 
4.4 

22.3 
17.8 
2.2 
2.2 

0 
4.4 
4.4 

8.3 
2.8 

0 
2.8 
8.3 

44.4 
22.2 

4.4 
6.7 
4.4 
4.4 
4.4 

53.3 
4.4 

0 
0 

5.6 
0 

5.6 
11.1 
66.7 

0 
4.4 

0 
0 

8.9 
42.2 
44.4 

2.9 
5.9 
5.9 

0 
5.9 

32.4 
26.5 

0 
4.5 
4.5 
4.5 
2.3 
34.1 
38.6 

Toutes loscazdgorica 
Nombre do march&' 
Nombro do paires 

100 
10 
45 

100 
10 
45 

100 
10 
45 

100 
10 
45 

100 
10 
36 

100 
10 
45 

100 
7 

18 

100 
10 
45 

100 
9 
34 

100 
10 
44 

Source: sdrie do prix mcasuels MINIPLAN pour lea marchs des capitales do chaquo prdfecture du Rwanda, 1970-1987. 

Notea: lescatigorics d'intigrationde marchda reposent surle syszkmo do clusificationutilsd dans Bylcnga. S. otScott Loveridge, "IntdgraLion rigional¢ desprix alimentaircs au Rwanda, 1970-1986"Rwanda, Minist~ro do lagriculture, Document do travail. Lea valcur pour lea haricots, le aorgho, Ia banan ot la pomm¢ do torre proviennent do corrilations &tAblies dans lamamitude. Lachiffre concernant laparte douce et lemanioc proviennent do corrilations effectu6es par Iauteur ar lea prix do lapdiodo 1976-1987. 1.s R' sont ajuals pour des dcgrds d contraintes do libertiqui difflrcnt en fonction do I'exhaugivit6 des sdrics do prix pour Iespairea do marchds ' Pour Ia majorit6 des cultures, les10 siriea do prix des marchis do cpials do prifecture ont EtAutilis6sdans I'analysedocorrflation. Loxception eCtI¢manioc; lesobservadonsconcernant Byumba oant6t rcjet,,spour Ia moyeanedo 12 as (1976-1987) et pour leaI-ois dernireas aa es(1985-1987).
La observations concernant Byumba ct Ruhcngeri ont 6t rcjet&epour lea troisprernibres anndes (1976-1978). 
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Lorsque les s&ies de prix de la patate douce et du manioc sont ventil6es en une pdriode initiale 
(1976-1978) et une pdriode finale (1985-1987) (voir Tableau 4.1), il est clair que le marchd du manioc 
est devenu nettement plus intlgrd que le marchi de la patate douce. Un peu plus du dixi~me des paires 
de marchds du manioc dtait muddrdment intdgrd pour la pdriode 1976-1978; vers 1985-1987, environ un 
cinqui~me rentrait dans cette catdgorie. Le marchd de la patate douce n'avait atteint qu'un rapport 
moddrdment intdgrd d'un peu plus d'un dixi~me vers 1985-1987. Le secteur de la patate douce a 
dgalement moins bien rdussi Ar6duire la part des marchds qui sont faiblement intdgrds ou qui ne sont pas 
du tout relids. Le pourcentage des paires de marches de la patate douce enregistrant des R2-aj infdrieurs 
h 0,25 a diminud de 16 pour cent alors que le pourcentage des paires de march6s du manioc appartenant 
Ala meme catdgorie a diminud de 24 pour cent. Le nombre de marchds absolument pas relies (R2-aj 
inferieurs k 0) a diminue de pr~s des deux tiers dans le secteur du manioc et de seulement un huiti~me 
dans le secteer de la patate douce. 

Les Cartes 4.1 et 4.2, dressdes A partir des donnes present~es au Tableau 4.1, illustrent le degr6 
relatif de l'intdgration des marches. La Carte 4.1 fait ressortir la force de l'intdgration des marches entre 
les paires de marches pour les haricots, le manioc et la patnte douce. Les lignes epaisses representent 
les marches bien integrds, les lignes fines repr6sentent les marches modrdment integres et les lignes en 
pointillds representent les marches faiblement integres. L o/ les R2-aj sont inferieurs A0,20, aucune 
ligne n'est trac6-. Ce qui se degage immdiatement de la comparaison des marches pendant toute la 
periode est que le marche des haricots dtait relativement fort integre et que les marches du manioc et de 
[a patate douce etaient faiblement int6grs. La Cqrte 4.2 represente I'evolution de l'intdgration des 
marchk- entre 1976-78, que nouis avons arbitrairement appelde la pdriode initiale, et 1985/87, la pdriode 
finale. Les deux marches montrent une certaine amelioration avec le temps, mais cette aindlioration 
semble beaucoup plus marquee au niveau du marche du manioc qu'au niveau du march tie la patate 
douce.' Aucun des d6ux n'dtait meme moddrdment intdgr6 au cours de la pdriode 1976/78. Le marche 
de la patate douce est reste faiblement intdgrd pendant la pdriode 1985/87, meme si les marches qui 
etaient relids etaient les plus rapprochds du lieu oia 'on pouvait s'attendre A ce que les transactions 
commencent. Le marchd du manioc, par contre, a enre.istrd un plus grand nombre de marches 
moddrdment intdgrds et moins de march6s compl~tement isol6-s pendant 1985/1987 que pendant 1976/78. 
11se degage, d'un examen rapide de la Carte 4.2, que le march6 du manioc est devenu considerablement 
plus intdgre que ce n'est le cas pour le marche de la patate douce. 

Analyse des donn6es hebdomadaires et PAP 

Des correlations similaires ont te conduites ,ur les prix hebdomaires que nous avons relevd.s et 
les prix mensuels releves par le PAP, dont les resultats sont prisenAs au Tableau 4.2 4.5. Les donnees 
prdsentes aux Tableaux 4.2 et 4.3 proviennent des series de prix hbdomaires de la patate douce et du 
manioc recueillies sur cinq marches de Butare, Gitarama et Kigali. En plus d'apporter un faible soutien 
aux conclusions des doandes du Miniplan, les resultats de regression et de corrdlation soutiennent 
I'hypoth~se suivant laqu,-lle l'intdgration des prix s'amliore Amesure que les commerqants disposent de 
plus de temps pour reagir. Les mesures d'intdgration devraient en gdneral etre plus petites lorsque des 
donnes hebdomadaires, au lieu de mensuelles, sont observ(es, les autres 61ments restara les inlmes. 
Les coefficients ee corrdlation (r) utilisant des donn.es hebdomadaires sont uniformdment plus bas que 
ceux des donn6e', correspondantes calculees Apartir des donnees mensuelles. Par exemple, le coefficient 

II semble exister une relation entre la faibl'e integration et les rapports irreguliers et absurdes entre 
les marches. La Carte 4.2 montre comme les relations de prix dtaient encore beau:oup plus irrdgulibres 
entre les marches pendant la periode initiale que pendant la pdriode finale. 
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de corrdlation pour les patates douces entre les marchds de Butare et de Gitarama dtait de 0,18 en utilisant 
les sdries de prix hebdomadaires (voir Tableau 4.2) et 0,43 en utilisant les donn~es mensuelles. Pour 
Butare et Kigali (Nyabugogo), il tait de 0,24 contre 0,32 et pour Gitarama et Kigali, de 0,36 contre 
0,61. 

Les donndes presentess au Tableau 4.3 soutiennent les conclusions tirdes des donndes du Miniplan 
selon lesquelles ni le march6 de la patate douce ni le marchd du manioc sont particulirement bien 
intdgr~s, mais que le marchd du manioc amoins de marchds qui ne sont ibsolument pas relids. La moitid 
des paires de marchds de Iapatate douce enquetds se composait de march~s qui n'Etaient absolument pas 
relids. La proportion correspondante pour le manioc est un tiers. 

Les rdsultats des analyses de corrElation sur les prix mensuels (1981-84) de cinq marchds 
rdgionaement importants des prEfectures du nord de Butare et du sud de Gitarama sont prdsent~s aux 
Tableaux 4.4 et 4.5. !Uencore, la conclusion suivant laquelle le marchd du manioc dtait ldg~ement 
mieux intdgrd que celui de ia patate douce est soutenue. Les observations qui se ddgage de l'examen 
rapide des coefficients de corrElation du Tableau 4.4. sont confirmdes au Tableau 4.5; il a dtd constatd 
qu'un plus grand nombre de paires de march6s du manioc que de marchs de la patate douce dtaient bien 
intdgr6es. La moitid des paires des march6s du manioc se composait de march~s bien int~gr~s, mais pour 
!a patate douce, la proportion dtait d'un tiers. En outre, il a tE constatW que plus de la moitid des paires 
des march~s de la patate douce appartenait Ala cat~gorie des march~s faiblement intdgrds, mOme si ces 
paires se situaient au niveau sup~rieur de cette catdgorie. Seulement ur, cinqui~me des marchs du 
manioc a td considdrd comme faiblem-nt intdgrd. 

Bien que ces rdsultats ne puissent en g~ndral pas s'appliquer au niveau national, comme c'est le 
cas Egalement des r~sultats tirds des donnies du Minipian, ils traduisent I'avantage que le marchd du 
manioc semble avoir acquis par rapport au marchd de ia patate douce. En outre, ils montrent que les 
coefficients de corrElation fournissent, en effet, des informations initiales utiles sur l'int6gration des 
marchds. Les marchds qui sont plus rapprochs doivent uormalement etre plus intdgr&s que les march~s 
qui sont plus loigns. Le fait que les sdries de prix d'Echelle nationale (Miniplan) indiqueut une 
intEgration des prix infdrieure que celle indique pour les marchds rdgionaux correspond aux suppositions. 

Les corrElations plus dlevdes pour les prix du projet PAP 1981-84 q',e celles des prix du Miniplan 
pour ia pdriode 1985-87 peuvent tout d'abord sembler contredire notre conclusion suivant laquelle 
l'intdgration s'est amdliorde avec le temps. En rdalitd, les priA du projet PAP et les rHix du Miniplan 
s'appliquent h des sdries de marchds fort diffdrentes. IIfaut s'ittendre Ace que la Cr.rdlation entre les 
paires de sdries de prix du projet PAP soit plus grande dtant donnd que les ma' .,.s en queation sont 
relativement plus rapprochds les uns des autres. Aucun marchd n'est A 'us de .J kilomtres d'un autre 
marchE. Les sdries de prix du Miniplan s'appliquent Ades capitales de pi&.cture, qui sont en gdndral 
beaucoup plus dloign6es les unes des autres. La proximitd et, dventuellement, la pr6cision et 
l'homogdnditd des rapports de donn6es contribuent A [a plus grande circulation des informations et par 
consequent Ala correlation des prix plus dlevde observde dans les prix du projet PAP. 
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CARTE 4.1
 
RWANDA: INTEGRATION DES PR!:: REGIONAUX POUR LES HARICOTS,
 

LE MANIOC ET LA PATATE DOUCE, 1970-1987
 

Haricots 	 C"G::I A 

KM'I 

CatCgories R2: 

- - .80 - 1.00 
- -. 60 - .79 

. .20 - .59 

Source: sries de prix mensuols produites par le Rwanda, Ministate du Plan, 1970-1987. 

Notes: 	 Les R2 sont les coefficients de ddtermination, le carrd des coefficients de corrdlation 
ajust~s. Aucune relation n'est faite entre les march~s pour lesquels les R2 sont infdrieurs 

0,20.	 . 



CARTE 4.2
 
RWANDA: CHANGFMENTS DANS L'INTEGRATION DES PRIX DES
 

MARCHES DE LA PATATE DOUCE ET DU MANIOC
 
ENTRE 1976-78 ET 1985-87
 

1976-78Patate 
 douce 1985-87 

I i ", - *- , ." 

KIGALI 

Cf ;...-.I" 

KAZ 

Manioc 

3t~ Ivfi~tI 

4 11 A .L&-I-- - ---- KIAL 

- - - -- -. .... I-L- 
- is. lt -- --

CTAAWCTANG&WAJI 

Source: prix mensuels produits par le Rwanda, Minist re du Plan, 1970-87. 
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TABLEAU 4.2 
ENQUETE SUR LES PRIX HEBDOMADAIRES, 1987/88: 

COEFFICIENTS DE CORRELATION POUR CINQ MARCHES 

Patate douce 

Butare Gitarama Nyabugogo Nyamata 

Butare (marchd urbain de Butare) 
Gitarama 
Nyabugogo (marchd urbain de Kigali) 
Nyamata (marchd rural de Kigali) 
Nyaruteja (marchd rural de Butare) 

1.00 
0.18 
0.24 
0.26 
0.51 

1.00 
0.36 

-0.35 
0.46 

1.00 
0.02 
0.60 

1.00 
0.37 

Manioc 

Butare Gitarama Nyabugogo Nyamata 

Butare (marchd urbain de Butare) 
Gitarama 
Nyabugogo (marchd urbain de Kigali) 
Nyamata (marchd rural de Kigali) 
Nyaruteja (marchd rural de Butare) 

1.00 
-0.37 
0.66 
-

0.94 

1.00 
-0.74 

-

-0.22 

1.00 
-

0.62 -

Source: Tar lif-Douglin, D., "Le marchd de la patate douce au Rwanda: commercialisation d'une 
culture pdrissable dans des conditions adverses", th se de doctorat non publie, Cornell University, 1991 

Notes: les coefficients de corrdlation ont dtd calculus pour les observations oib toutes les variables 
av,-ent des 6I6ments non nuls: sept pour la patate douce et cinq pour le manioc. A Nyamnata, les prix 
relevds pour le manioc on' td insuffisants pour permettre une analyse de corrIdation. 
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TABLEAU 4.3
 
ENQUETE SUR LES PRIX HEBDOMADAIRES, 1987/88:
 

DEGRE D'INTEGRATION DES MARCHES DE LA PATATE DOUCE ET DU MANIOC
 
(Pourcentage de toutes les paires de march6s' dans chaque 

catdgorie d'intdgration) 

Categories r" 

d'intdgration 

Bien intdgres
 
Bien 95+ 

Intdgrdes 90-94 


Moddrdment intdgrdes
 
Moddrdment 85-89 

h'Agr6es 80-84 


75-79 


Faiblement intdgrdes
 
Faiblement 70-74 

inttgrdes 65-69 


60-64 

55-59 

50-54 

0-49 


<0 

Pourcentage, toutes les categories 
Nombre de marchds 
Nombre de paires de marchds 

"R1" 

90+ 
81-89 


72-80 

64-71 

56-63 


49-55 

42-48 

36-41 

30-35 

25-29 

0-24 


Patate 

douce Manioc 

- Pourcentage-

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 16.7 
0 0 

10.0 16.7 
40.0 33.3 
50.0 33.3 

100 100
 
5 4
 

10 6
 

Source: Tardif-Douglin, D., "Le marchd de la patate douce au Rwanda: commercialisation d'une 
culture pdrissable dans des conditions adverses", th se de doctorat non publide, Cornell University, 
1991
 

Notes: 1. Les marchd, enquetds incluaient Butare, Gitarama, Nyanata (marchd rural de Kigali), 
Nyaruteja (marchd rural de Butare) et Nyabugogo (march6 urbain de Kigali). 
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TABLEAU 4.4
 
PAP: COEFFICIENTS DE CORRELATION POUR CINQ MARCHES
 

DE LA PATATE DOUCE ET DU MANIOC
 

Patate douce
 

Buhanda Kinazi Nyanza Ntyazo 

Buhanda (Gitarama) 
Kinazi (Butare) 
Nyanza (Butare) 
Ntyazo (Butare) 
Ruhango (Gitarama) 

1.00 
0.68 
0.80 
-

0.96 

1.00 
0.76 
-

0.78 

1.00 
-

0.91 -

Manioc 

Buhanda Kinazi Nyanza Ntyazo 

Buhanda (Gitarama) 1.00 
Kinazi (Butare) 0.88 1.00 
Nyanza (Butare) 0.90 0.96 1.00 
Ntyazo (Butare) 0.79 0.80 0.80 1.00 
Ruhango (Gitarama) 0.92 0.94 0.95 0.74 

Source: Preissler, R., "Commercialisation des produits agricoles: Structures des 
marchds et dvolu.ions des prix dans la rtgion du Projet", Etudes et exnpriences, N* 6, Projet 
agro-pastoral de Nyabisindu, Rwanda. 

Notes: les donndes sont des moyennes mensuelles recueillies sur la pdriode 1981
1984. Les donndes de prix concernant la patate douce sur le marchd de Ntyazo sont 
insuffisantes. 
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TABLEAU 4.5
 
PAP: DEGRE D'INTEGRATION POUR
 

CINQ MARCHES DE LA PATATE DOUCE ET DU MANIOC, 1981-84
 
(Pourcentage de toutes les paires de marchds' dans chaque
 

catdgorie d'intdgration)
 

Categories r" "R2 
- Patate
 

d'intdgration douce Manioc
 

-Pourcentage-

Bien interdes 
Bien 95+ 90+ 16.7 20.0 
lntdgrdes 90-94 81-89 16.7 30.0 

Mod~rdment intdgrues 
Moddrdment 85-89 72-80 0 10.0 
intdgr6des 80-84 64-71 16.7 20.0 

75-79 56-63 33.3 10.0 

Faiblement intdgrdes 
Faiblement 70-74 49-55 0 10.0 
int~grdes 65-69 42-48 16.7 0 

60-64 36-41 0 0 
55-59 30-35 0 0 
50-54 25-29 0 0 
0-49 0-24 0 0 

<0 0 0 

Pourcentage, 
toutes les categories 100 10'a 

Nombre de marchds 4 5 
Nombre de paires de m,-.rchds 6 10 

Source: Preissler, R., "Commercialisation des produits agricoles: 
Structures des marchds et 6volutions des prix dans la rdgion du Projet", FLde 
et expdriences, N* 6, Projet agro-pastoral de Nyabisindu, Rwanda. 

Notes: 1. Les marchs PAP (Projet agro-pastoral de Nyabisindu) 
enquet6s inclualent Buhanda (prfe,:ture de Gitarama), Kinazi, Nyanza, Ntyazo 
(prefecture de Butare) et Ruhango (prefecture de Gitarama). 
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Rksultals de I'application du modle Ravallion/Timmer 

II se ddgage des rdsultats des analyses de corrdlation des prix que nous avons effectudes que le 
marchd de la patate douce est faiblement intdgrd par rapport aux marchds de cultures de 
commercialisation facile telles que les haricots. Ils indiquent aussi un retard dans le ddveloppement du 
marchd de hi patate douce par rapport au ddveloppement du march6 du manioc. En outre, l'analyse des 
sdries de prix du projet PAP porte Acroire que le march6 du manioc, au moins Gitarama et Butare, 
qui sont deux prdfectures importantes pour ce qui concerne la production de la patate douce, est 
sensiblement mieux intdgrd que le marchd de la patate deuce. Le mod~le Ravallion/Timmer a alors W 
appliqud aux memes sdries de prix mensuels utilisdes pour I'analyse de corrfdlation/rdlgression plus simple, 
et a soutenu, bien que timidement en raison de l'insuffisance des donndes, la premisse suivant laquelle 
l'intdgration du marchd de ia patate dauce est relativement faible (2, pp. 141-146). 

Le mod~le Ravallion (5 et 6), dent le mod~le Timmer (7) semble etr . un cas particulier, ajoute 
une structure dynamique h ]a "mesure de correlation des prix statique de l'intdgration spatiale des marchds 
agricoles" commundment utilisde. (6, p. 102). Avec une structure dynamique, le modle est plus capable 
de determiner les effets des autres marchds ainsi que les phdnom~nes passds intervenus Al'intdrieur du 
meme marchd, pour mesurer le degrd d'intdgration ou de segmentation. De plus, la rdalisation de 
l'intdgration court terwo peut etre distingude des forces stimulant l'intdgration long terme des marchds 
non encore atteinte (6, pp. 102 et 103). 

L'application du modMle a fourni peu d'informations supplmentaires sur la situation du marchd 
de la patate dauce malgr6 ies promesses dent s'accompagne le mod~le (voir 2, pp. 141-146). Avec des 
donndes meilleures et plus prdcises, il est probable que le mod~Ie Ravallion/Timmer atteindra une 
meilleure performance, fournissant ainsi I'analyste des connaissances plus d6tailldes sur la performance 
du marchd, connaissances qui permettront ensuite I'analyste de formuler des recommandations plus 
concretes que ne le permettent les analyses de corrdlation/rdgression. 
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CIIAPITRE CINQ
 

MARGES COMMERCIALES ET
 
EFFICACITE DES COMMERCANTS
 

Nous avons montrd que le marchd de I. patatc douce exdcute ses fonctions en enregistrant un 
niveau de performance relativement bas et qu'1l est fainlement intdgrd en comparaison des marchds des 
autres denrdes produites localement. A dus fins de recommandatioas, cependant, il ne suffit pas de 
montrer que le marchd est inefficace. Les dldwcnts particuliers de la marge commerciale ont besoin 
d'ttre analysds de plus pros et les activit~s des producteurs/vendeurs et interm~diaires doivent We 
6tudides afin d'identifier le comportement individuel ou de groupe spkifique qui contribue I'inefficacitd 
du marchd. Pour apporter des modifications au syst~me qui r&luisent les coOts, il est ndcessaire de 
comprendre parfaitement bien les cofits et les risques que rencontrent les participants au march6, ainsi 
que leurs reactions ces coots et risques. 

Les rdsultats prdsentds dans ce chapitre sont ceux d'upe dtude d'un mois sur toutes les transactions 
commerciales de 29 commerqants - des d~taillants locaux et des assembleurs/exp~diteurs. Les niveaux 
de rentabilitd ont dtd analysds afin de mieux determiner I'efficacitd du marchd dans son ensemble ainsi 
que l'efficacitd relative des diffdrents niveaux d'interm&liaires et de types de commerqants. Les 
conclusions de I'Ntude fournissent une plus grande spdcificit6 sur le type et le niveau d'interventions qui 
peuvent We les mieux rdussies. 

LES DIFFERENTS CIRCUITS DE COMMERCIALISATION
 
ET LEURS MARGES
 

La Figure 5.1 prdsente une ventilation des marges des participants habituels aux d~ffdrents circuits 
de commercialisation les plus couramment utilisds dans le marchd de la patate douce. IIs'agit IAde cofts 
moyens; ceux des commerqants individuels diffM-ent suivant le montant transportd, le marchd o i la 
marchandise est acquise et la capacit, vi:.i :,., v-ipOts, facteurs de diffdrenciation dont certains sont 
examines plus bas. I se ddgage de ce cbiffrd que les prix obtenus par les producteurs qui ont vendu 
directement leur marchandise aux consommateurs n'dtaient pas les memes que ceux versds par les 
interm~iiaires sur les deux autres syst~mes de commercialisation. 11y a deux explications cela. La 
premiere concerne l'dchantillonnage; le prix enregistr6 au niveau du rdseau de ventes directes 
correspondait Ala moyenne d'un grand dchantillon de prix relevs sur une longue pdriode. Les prix des 
dtaillants locaux et des assembleurs/expditeurs provenaient d'dchantillons plus petits et correspondaient 
A des pdriodes plus courtes. Le fait que le prix du marchd des producteurs et le prix d'achat des 
assembleurs/exp~diteurs aient t les memes peut etre une pure coincidence. On ne devrait pas s'attendre 

ce que les prix soient les memes; le prix du mari hd des producteurs correspondait g6ndralement au prix 
obtenu de leurs ventes directes. Le prix d'achat sur les deux autres syst~mes correspondait Ace que le 
producteur touchait en cas de recours des interm~diaires pour atteindre le consommateur. 



-------- 

FIGURE 5.1ENQUETES SUR LE TERRAIN: COUTS DE COMMERCIALISATION ET MARGES COMMERCIALES
APPARENTES SIGNALES PAR LES DIFFERENTS TYPES DE VENDEUR 

(cofis et prix pr kilogramme) 

5 Frw, 	pry aU nveau do l'ezploitwsioa 

9 Frw, prix du namhS 

Ventes dimms8 Prix au niveau do l'exploitation 	 Marg €cnmnrialedes productuts 
'--

7 FW. prix do Srs Fquipement 12 Frw, prix do dittH 

Ua soul intermidiaire, 

Wt020ant 
 P5x d'achat 	 'ou l I fc 4 
- ---------	 "mm 

HFrw, prix do grom 14 Frw. Prx doditai-lscr[i 	
M 

i 
intermidisires. Prix d'achat Transport wfbr_lAsuna*lcund 

expiditours 

0 2 4 6" 8 10 12 14 16 
fi"2sVUojrmn 

Source: Tardif-Douglin, D., "Le marchd de la patate douce au Rwanda: commercialisation d'une culture pdrissable dans des conditions adverses',thise de doctorat non publide, Cornell University, 1991. 
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La raison la plus probable de cette diffdrence apparente dans les prix d'ach-t des 
assembleurs/exp~diteurs et des d~taillants est que les premiers sont moins disposds Aconsacrer le temps 
n~cessaire h n~gocier pour obtenir une r6duction du prix. Les d~taillants sont beaucoup moins limitds 
par le temps et peuvent l'utiliser A leur avantage en baissant le prix qu'ils doivent payer. Les 
assembleurs/expdliteurs, d'un autre cOtd, doivent acqudrir leur marchandise relativement vite afin de 
s'assurer une exp&lition de taille convenable et d'en obtenir le transport. En cons~quence. on peut 
s'attendre I ce qu'ils versent un prix supdrieur Acelui des simples ddtaillants. 

Ventes directes par le producteur 

La marge commerciale des ventes effectudes directement par le producteur comporte peu 
d'dldments. L'un, qui est le plus dvident Al'observateur du marchd, est le coOt de transport des patates 
douces jusqu'au marchd. le producteur habituel qui a i'intention de vendre ses patates douces transporte 
en g~ndral un panier de 10 A20 kilos jusqu'au marchd, ce qui lui demande 30 60 minutes. La majoritd 
des mdnages ruraux sont moins d'une heure de marche du marchd ob ils ont l'habitude de se rendre, 
mais une grande minorit6 d'entre eux habitent Aplus d'une heure et demie du marchd(): 

Durde du traiet iusau'au marchd Pourcentace de m~naies 
0-30 minutes 34 

31-60 minutes 36 
61-90 minutes 10 
> 90 minutes 20 

Cofit du transport d6 la marchandise port6e sur la tite 

Pour compenser I'absence d'informations sur le transport A ce niveau, ila dtd demandd au. 
producteurs le prix qu'ils demanderaiwit pour la meme quantitd dc.patates douces qu'ils vendaient sur 
le marchd s'ils pouvaient la vendre Adomicile (I, p. 151). La difference entre les deux a dt considdrde 
comme dtant le coOt d'opportunitd perqu du transport des patates douces jusqu'au march6. Les rdsultats 
de cette enqute sur les prix sont pr~sent~s la Figure 5.2. 

La marge moyenne que ralisent les producteurs sur la vente de leurs patates douces au marchd 
t non pas au niveau de ['exploitation correspondait un peu plus d'un franc par kilo, soit 13 pour cent 

du prix du marchd. Dix-huit francs du prix du panier moyen de 16 kilos 6taient considdrds conune le 
montant ncessaire pour ouvrir les coOts Oe transport sur ]a tote jusqu'au marchd. Les 126 francs 
restants (87 pour cent du prix de vente) servaient A couvrir les coots de production et le coot 
d'opportunitd du temps passd vendre la marchandise sur le marchd.' Nos r~sultats n'dtaient pas tr~s 

La Banque mondiale aestimd le transport d'une charge sur latate 340 francs par tonne/kiiomtre, 

ce qui, pour un panier moyen, correspond 4 cinq francs par kilomtre. Compte tenu du temps n~cessaire 
aux producteurs pour arriver au marchd, nous pouvons supposer qu'ils parcourent une distance de cinq 
A10 kilomtres. D'apr~s l'estimation de laBanque mondiale, donc, le coOt de transport de leur charge 
revient h 25-50 francs par panier, ce qui repr. cnte un sixi~me Aun tiers du prix de vente. Des prix si 
dlev~s portent h croire qu'il pourrait etre plus pratique pour les comrr.:rqants d'employer des assembleurs 
qu'ils chargeraient de ramasser les patates douces tour eux dans I'arri4re-pays afin de permettre aux 
commerqants de les charger sur un vdhicule lors de leur passage. 



FIGURE 5.2
 
ENQUETE SUR LES PRIX HEBDOMADAIRES, 1987/88:
 

PRIX DU MARCHE ET PRIX A LA PRODUCTION ESCOMPTES DES
 
PATATES DOUCES VENDUES PAR LES PRODUCTEURS SUR CINQ MARCHES DU
 

RWANDA
 

(les chiffres reprdsentent un pourcentage du prix du marchd) 

Marge commerciale 

prix des ventes au niveau de I'exploitation - , Jr ; prix du marchd 

MOYENNE~ 

BUTARE 

7 7 77 7 ! 

GITARAMA 

7,77 77 ,7777 7 m 3%1 ' 117
NYAMATA  1 

NYABUGOGO ' 

0 2 4 6 8 10 12 14 

francs/kilogramme 

Source: Tardif-Douglin, D., "Le marchd de la patate douce au Rwanda: commercialisation d'une culture ptdrissable dars des conditions adverses", 
uitse de doctorat non publiCe, Cornell University, 1991. 
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diffdrents des observations du Ministbre du Plan datant de 19812 (2, pp. 1et 2), ni des estimations de 
ia Banque mondiale C,p. 34): 

Source de I'estimation Frpncs/kLgkm Francs/panier %prix du marchd 

Enquete sur les prix 
hebdomadaires 18 13' 

Miniplan - 30 21 
Banque mondiale 0,34 27 19 

CoOts de vente 

Les coOts supportds par les producteurs pour vendre leur marchandise au marchd incluent le coOt 
d'opportunitd du temps passd Nattendre que la vente se fasse. Les cofts d'opportunitd varie suivant la 
saison et ]a valeur dconomique, sociale ou culturelle de la meilleure activitd de, rechange. En 
consdquence, i'activitd commerciale est plus marqude certaines pdriodes qu'h d'autres. Si les autres 
6I6ments restent les memes, les pdriodes de commerce de ]a patate douce les plus actives sont en gdndial 
celles pendant lesquelles les cofts d'opportunitd sont les plus bas. DUapr~s notre enquete sur les 
producteurs, la majoritd des exploitants (58 pour cent) vont tr s probablement vendre leurs patates douces 
cultivdes sur coteau pendant ia I[ igue saison s~che (de juin/juillet aoft/septembre) (1, p. 153). Apart 
la brbve pdriode de la r colte, c'est une saison pendant laquelle il y a peu de travaux agrioles. 11s'ensuit 
qu'avec I'activitd agricole limitde, le coOt d'opportunitd du transport des patates douces jusqu'au marchd 
et de I'attente au marchd de la rdalisation dt~s ventes est relativement faible. 

La pdriode la plus longue que la majoritd des producteurs passent 4 attendre pour dcouler leur 
marchandise sur la plupart des marchds se situe probablement entre quatre et cinq heui. s, en gros de 7 
heures midi. lIs ne passent que quelqu .s minutes Nvendre leur marchandise sur les marches de gros 
tels que Gitarama, cependant, et supporten en consdquence un coOt i'opportunitd moindre, entre autres 
choses. Le taux de salaire rural de 30 francs est la meilleure estimation disponible sur [a moyenne du 
coat d'opportunitd quotidien, mais cette estimation exc~de probablement le coOt rdel dtant donnd qu'il est 
peu vraisemblable que des travaux payds 30 francs la journde pourraient etre disponible Atoute la main
d'oeuvre rurale. L'estimation approximative d'autres options de gain dont ne profite pas le producteur 
habituel lorsqu'il vend ses patates douces au marchd correspond h20-25 francs sur la plupart des marches 
et A20 francs sur les marches de gros, ce qui dquivaut A15-18 pour cent du prix du panier moyen de 
patates douces, d'une capacitd de 16 kilos. Ces estimations prennent en compte la probabilitd que le taux 
de salaire rural exc~de le coOt d'opportunitd rdel et elles sont fonddes sur I'hypoth~se qu'en moyenne, 
le producteur passe un peu moins de la moitid de la journ e au marchd. 

I Le Ministtre du Plan a estimd en 1981 la diffdrence entre les prix du "marchd" et *au niveau de 
l'exploitation" Adeux francs par kilo. Les mots sont entre guillemets parce que I'dtude ne sp&cifiait pas 
oil et comment ces prix ont td recueillis. 

Les estimations de la Banque mondiale sur le cofit de transport sur la t±i par tonne kilombtre 
supposent que les producteurs parcourent en moyenne cinq kilomtres pour atteindre le marchd. 

Les estimations officielles des salaires journaliurs variaient entre 30 francs (taux de salaire rural) 
et 60 francs (minimum du gouverneme., pour les rdgions rurales) (2, p. 171). 



Les producteurs qui transportent leur produit au n. :hd doivent dgalement faire face au risque des 
prix, qui se rnanifeste sous deux formes: le risque de r irner chez soi sans avoir vendu les patates
douces qu'il faudra dcouler (consommer) rapidement, oL risque d'avoir I les vendre h des prix
ddsavantageux. 11se d~gage de la majoritd des mdnags cc -ris par notre enquete (71 pour cent) que
le risque predominant dtait celui de la %ente Ades prix ddsavdn 
apportant leurs patates douces au marchds ont signal6 qu'ils ne, 

eux; plus dez. deux tiers des producteurs 
,oulaient pas avoir Als rapporter chez 

eux (1,p. 154). 

Ventes par un interm~diaire 

Le d~taillant local habituel vend une moyenne de 560 kilos de 'atates douces chaque mois. Les 
ventes ont normalenient lieu sur le marchd. Les d~taillants locaux supportent de nombreux coOts en 
comparaison des prokcteurs/vendeurs: argent liquide ou debours, opportunitd, ainsi que ls coOts lids 
au risque et A l'incertitudo ,r leur activitd. Les debours incluent l'achat de patates douces pour les 
revendre, le versement de la redevance du marchd (en gdndral pour les dtals), le. impL rn! i.ufset 
'achat de matdriel d'emballage, de paniers, de balances et de sacs. Dans certains cas, ces d6penses

inclent dgalement des frais de manutention, le paiement du stockage pendant la nuit pros du marchd ou 
sur 6. marchd et le versement du transport sur la tete ou autres formes de transport. 

La marge commerciale moyenne, et ls 6ldments dont elle se compose, rdalisde par ls ddtaillants 
locaux sur lesquels notre nquete aportd est prdsentde au Tableau 5.1. Le badnfice brut moyen r alis6 
sur des ventes mensuell. sdo 6.496 francs est de 1.120 francs, soit 17 pour cent de la valeur marchande. 
Les ddbours les plus importants du d~taillant habituel sont la valeur d'achat des patates douces, qui
reprdsente les deux tiers de la valeur marcbande. Les d~penses qui viennent inrm~diatement apr~s, en 
ordre d'importance, sont les ;mpOts et les droits de marchd, qui ensemble reprdsenent un peu moins du 
sixibme de la marge comnerciale et 6 pour cent de la valeur marchande. Les d~boirs varient toutefois 
sensiblement, en importance. Les ddtaillants qui vendent leur marchandise chez eux, par exemple, ne 
paient pas d'impOt, alors que ceux qui la vendent 3ur le mzrchd paient des droits et des imp~ts qui
correspondent Aun peu plus du quart de leur marge commerciae. 

Le "mouvement de capitaux" ou le coOt d'amortissement des sacs, des paniers, des seaux, et le
" coft des "autress intrants utilisds dans le commerce au dMtail reprdsentent ensemble environ un dixi~me 

de la marge commerciale. Le prix de la main-d'oeuvre personnelle (le recours aux services de main
d'oeuvre engagde est rare) est estimd Aun tiers de la marge commerciale. Le reste, estimd conune dtant 
le bdndfice moyen ou le paiement du temps et des capitaux utilisds est de deux francs par kilo, presque 
un cinqui~me de la valeur marchande, et juste un peu moins de la moiti6 de ia marge commerciale.6 

L'importance de chaque dldment de la marge commerciale varie sLivant le syst~me de commerce,
la taille des opdrations, l'expdrience et les autrs caractdristiques des d.!aillants individuels. Ces 
diffdrences, los raisons de ces diffdrences et leur effet sur les prix et I'efficacitd technique sont examines 
plus en dtail k la section trois du pr6sent chapitre. 

s Cette catdgorie incluait les ddp n es pour lesqv dles l'utilisationdes capitaux et les coOts de la main
d'oeuvre ongag e ne pouvaient pas Utre s~pards. 

I Les rdsultats de notre enquete sur ls ddttillants locaux (faisant partie de I'enquOte sur les 
commergantz citaminde plus haut) indiquent que le b~ndfice le plus probable des 32 ddtaillants auxquels
le questionnaire prdliminaire a tE administrd Etait de 1-2 francs par kilo, ce qui signifle que ls d6taillants 
locaux types r4alisaient un bdndfice mensuel de 560 h 1120 francs. 
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TABLEAU 5.1
 
ENQUETE SUR LES DETAILLANTS, 1988:
 

MARGES COMMERCIALES MOYENNES ET COMPOSITION DES MARGES
 
POUR LES DETAILLANTS DE PATATES DOUCES (N-18)
 

Ventes 
Achats 
Marge comnmerciale 

Composition de la marge: 
Main-d'oeuvre personnelle 
Imp0t-/redevances 

du marchd 

Materiel 

Autres 

Bdndfice brut 


Valeur 
mensuelle 
moyennel 
(francs) 

6496 
4032 
2464 

728 

392 
112 
112 

1120 

Francs 
par kg 

11.6 
7.2 
4.4 

1.3 

0.7 
0.2 
0.2 
2.0 

Pourcentage Pourcentage 
prix au ddtail narge 

comnnerciale 

100 -

62 -
38 100 

12 31 

6 15 
2 4 
2 5 

17 45 

Source: Tardif-Dou,,;in, D., "Le marchd de la patate deuce au Rwanda: comniercialisation d'une 
culture pdrissable dans des conditions adverses", th se de doctorat non publi6c, Cornell University, 1991. 
Carnets d'enregistrement des transactio:is et d'emploi du temps tenus pour chacun des 18 commerqants 
des cinq marchds, pendant un mois. 

Notes: ' Le montant moyen brassd par les ddtaillants locaux pendant un moi.' dtait de 560 kilos. 
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Ventes sur grande distance Atravers plusieurs iiaterm~diaires 

En raison des accords techniques, financiers et commerciaux qui pr6dominent, un grand nombre 
d'interm6diaires sont n6cessaires pour transporter les patates douces sur des distances relativement 
grandes h partir du lieu o elles sont cultivtes. Outre les producteurs et les ddtaillants, les 
assembleurs/eri,editeurs contr0lent la marchandise du marchd de gros jusqu'au marchd terminal. Les 
autres intermbdiaires assumant des re,,ponsailitds de divers niveaux pour le commerce de la patate douce 
incluent les acheteurs qui travaillent Ala commission pour les assembleurs/exp~diteurs, les emballeurs 
et chargeurs et les camionneurs. A [a difference du commerce de la pomine de terre, lescamionneurs 
participant au commerce de la patate douce sont rarement propridtaires de la marchandise qu'ils 
transportent. En consdluence, tous les didments de ]a marge commerciale, U1l'exclusion des coOts 
supportds par le producteur et par le d~taillant, peuvent etre r6capitulds dans ia rubrique des coOts 
supportds par i'a~sembleur/exp&liteur. 

Les coOts de I'assembleur/exp6diteur peuvent etre rdpartis en d~bours, opportunitd et risque. Les 
d6bours sont pr sentds au Tableau 5.2. Ilsincluent les frais de tr"pi, ,s imp~ts et les redevances 
du march6, la main-d'oeuvre engagde s'occupant de la manutention de lamaic nndi-' (enihallage, 
chargement et ddchargement), et le materiel (sacs, balances et corde) utilisd dans cette activitd. Le 
tableau fait ressortir les valeurs i lles pour les commergants qui brassent une quantitd mensuelle 
moyenne de 3.340 kilos de patates douces ou 2.870 kilos de manioc dans ]a premiere colonne, et les prix 
d'achat et de vente par kilo, lamarge commerciale et ses 6l6ments, pour les commerqants de patate douce 
et de manioc, dans la deuxinie colonne. Les troisime et quatri~me colonnes indiquent le pourcentage 
du prix de vente et de la marge commerciale que chaque 6lment reprdsente. 

La marge commerciale moyenne, moins le bndfice brut, pour ia patate douce dtait deux tiers 
supdrieure, exprime en tant que pourcentage de la valeur marchande, que la marge commerciale 
moyenne du manioc. Le facteur cld qui contribue Acette plus grande importance dtait le transport, qui 
repr~sentait un pourcentage du prix de vevte double pour le marchd de la patate douce par rapport ?celui 
du manioc et qui correspondait aux deux tiers de la narge commerciale de la patate douce par rapport 
b un quart pour le manioc. Scott estime que la marge commerciale des pommes de terre expedi.es de 
Ruhengeri vers Kigali en passant par quatre interm&liaires dtit 57 pour cent du prix de dMtail, dont 29 
pour cent seulement vont aux camionneurs/commerqants, lesparticipants au marchd dont I'activitd 
ressemble le plus celle des assembleurs/exp~diteurs du marchd de [a patate douce etdu manioc (4,pp. 
90-92). 11se ddgage de ces chiffres que, malgrd de beaucoup plus grandes distances d'exp~dition, les 
camionneurs/commergants de la pomme de terre r#alisent dgalement une marge commerciale infdrieure 
(29 pour cent) Acelle de leurs homologues du marchd de la patate douce (35 pour cent). 

L 6l6ment explicite le plus important de lamarge commerciale est le transport, qui correspond c.
moyenne Aun peu plus du tiers du total pour les commerqants de patates douces. Son importance relative 
est infdrieure pour les commergants brassant de plus gros lots (18 pour cent) et supdrieure pour ceux qui 
brassent des lots plus petits (57 pour cent). Les autres 6lments importants de ]a marge commerciale, 
dnumdrds en ordre d croissant, sont les impOts et les redevances du marchd, qui correspondent A un 
cinquibme de la marge commerciale pour le commerce de la patate douce et h un septi~me pour le 
commerce du manioc, la main-d'oeuvre engagde, qii correspond Aun huiti~me de la marge commerciale 
pour les deux marchandises, et le coOt d'amortissement du materiel, qui reprdsente une petite part de la 
marge commerciale sur les deux marchds. Certaines des differences en capitalisation, en utilisation de 
la main-d'oeuvre et en frais d'exp~ition sont testdes la section trois en fonction de leurs effets 
d'efficaciti. 

http:expedi.es
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TABLEAU 5.2
 
ENQUETE SUR LES ASSEMBLEURS/EXPEDITEURS, 1988:
 

MARGES COMMERCIALES MOYENNES ET COMPOSITION DES MARGES POUR
 
LES ASSEMBLEURS/EXPEDITEURS DE LA PATATE DOUCE ET DU MANIOC
 

PENDANT UN MOIS D'ACTIVITE (N-18)
 

Valeur 
mensuelle Pourcentage Pouicentage 
moyennel Francs prix au d~tail marge 
(francs) par kg commerciale 

Patate douce 

Ventes 47,094 14.1 100 --

Achats 30.394 9.1 65 -
Marge commerciale 16.700 5.Q 35 100 

Composition de la marge: 
Transport 6,012 1.8 13 36 
Imp~s/redevances 3,340 1.0 7 20 
Main-d'oeuvre engagde 2,004 0.6 4 12 
Equipement 334 0.1 1 2 
Bdndfice brat 5,010 1.5 11 30 

Manioc 

Ventes 61,131 21.3 100 -
Achats 44.772 15,6 73 -
Marge commerciale 16.359 5.7 27 100 

Composition de la marge: 
Transport 4,018 1.4 7 25 
ImpOts/redevances 2,296 0.8 4 14 
Main-d'oeuvre engagde 2,009 0.7 3 12 
Equipement 287 0.1 1 2 
Bdndfice brut 7,462 2.6 12 46 

Source: Tardif-Douglin, D., "Le marchd de la patate douce au Rwanda: commercialisation d'une 
culture pdrissable dans des conditions adverses", these de doctorat non publide, Cornell University, 1991. 
Carnets d'enrcgistremeait des transactions et d'emploi du temps tenus pour chacun des 18 commerqants 
des cinq marchds, pendant un mois. 

Notes: 1 L'exp&Iition mensuelle moyenne dtait de 3.340 kilos pour les commerqants de patate 
douce et de 2.870 kilos pour les conmergants de manioc. 
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Les bdndfices bruts, d~finis comme le produit rdsiduel de la main-d'oeuvre et des capitaux non 
comptabilisds founis par les commerqants m~mes, exprim~s en tant que pourcentage de la marge 
commerciale, taieiit un tiers infdrieurs pour la patate douce en comparaison du manioc. Cette difference 
provient essentiellement du fait que le transport et les imp~ts sont relativement plus coflteux pour la patate 
douce que pour le manioc. Les droits de transport unitaire et les imp~ts prdlevds sur les exp6ditions de 
manioc de qualitd supdrieure sont les memes que ceux prdlev~s sur les exp&Iitions de patates douces de 
qualitd infdrieure. 

Aux d6bours et au prU-1.2it des capitaux et de [a main-d'oeuvre personnelle, viennent s'ajouter les 
coOts d'opportunitd. Th~oriquement, ils varient en fonction des aptitudes et des autres pvssibilitds 
d'activitds qui s'offrent aux diffdrents commerqants. Un duivalent raisonnable, cependant, est le montant 
que les commerqants doivent atteindre pour considdrer qu'ils ont r alis6 une bonne journe. II a dtd 
demandd aux commerqants d'estimer la valeur de leur propre temps. Ceux qui ont rdpondu ont indiqu6 
qu'Us espdrient etre "pa:ys" entre 200 et 500 francs par jour. Le risque, qui est dgalement important, 
tout en reprdsentant un coOt d'activit6 commerciale moins explicite pour les assembleurs/exp&Iiteurs, est 
examin en profondeur dar. 1i suite du chapitre. 

ELEMENTS DE LA MARGE COMMERCIALE 

Les 6idments de la marge commerciale sont examin s en d~tail dans cette section afin de permettre de 
bien comprendre comment ces 6lments sc. utilise's aux diffdrents niveaux et dans les diffdrenis rdseaux, 
et dans quelle mesure i'ampleur et les autres aspecis de l'organisation commerciale exercent unu influence 
sur I'importance de chacun de ces Elments. Les coOts dconomiques ainsi que la comptabilitE sont 
examines. 

Transport
 

Le transport est le coOt de commercialisation le plus important aprs le coOt de production de la 
patate doice. 11mdrite une analyse approfondie dtant donnd que I'apport d'ainliorations du transport 
et la r~duction des co(lts connexes produiront certainement de gros dividendes. 

Modes de transport 

De nombreuses m~thodess sont utilis es pour faire parvenir les patates douces au marchd. Elles 
diffIrent dans leur importance g~ndrale ainsi que das leur importance au niveau des diffdrents rdseaux 
de commercialisation. Les mdthodes les plus frdquemment observ&. sont prdsent es A]a Figure 5.3. 
Les types de march6 sont limitds, sur cette figure, I deux: le marchd primaire, qui inclut les marchds 
locaux ainsi que les marchds de grrs, et le march6 terminal. 11,essort clairement que, pour les marchds 
locaux-ruraux et locaux-urbains, la patate douce ne voyage pas plus loin que jiasqu'au march6 prmaire. 



FIGURE 5.3

NOTES SUR LE TERRAIN: METHODES D'EXPEDITION DE LA PATATE DOUCE ET DU MANIOC
 

DE L'EXPLOITATION AU MARCHE 

I/SIU lNS 

Bicyclette 
Charge port6e Sur la t~tePetit camion 	 Bicyclette 

EXLOTAIO agesu MARCHE PCi arinMARCHE 

lata PRIMAIRE TERMINAL 

Chargel lax 	 sur ttat 
TAXI Charge sur la tate Petit camnion 	 Charge sur ]a tate 

Taxi 

Peti carionDOMICILE/MAGASIN
 
Consomnzatton/ 
 DOMCIL/MAGASlr 

reventc ~ ~CvOIC1E/MAASi 
\C smmnaon 

Source: Tardif-Douglin, D., Notes sur le terrain, 1988. 

Notes: I'dpaisseur relative des lignes reliant les deux modes traduit l'importance de chaque mdthode de transport. La distance entre les 
noeuds sugg4e uniquement des distances rdelles relatives. 
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La plus grande quantitd de patates douces est transportde au marchd dans un panier portd sur la 
tete, en g~ndral par des femnmes qui se rendent directement au marchd ou, dans certains cas, au domicile 
ou au magasin d'un d~taillant. La bicyclette n'est utilisde que dans des cas relativement rares, lorsqu'un 
producteur ou un assembleur local ddsire vendre plus que le conteru habituel d'un panier? II arrive, 
mais encore moins frdluenmnent, que des producteurs chargent un ou deux paniers ou un sac de patates 
douces dans un taxi se rendant au marchV 

Les taxis sont utilisds plus frbquemment par de petis ddtaillants surtout locaux qui parcourent des 
distances relativement courtes pour effectuer leurs achats. Etant dc'nnd le faible volume des achats de 
la majoritd des petits d~taillants, cependant, les frais de la course ne peuvent i'arement tre justifies par 
les ventes de patates douces t.,iquement; en g~ndral, d'autres activitds contribuent Acouvrir [a 'anense 
de taxi. 

Les camionnettes, pour la plupart d'une capacitd d'une tonne et de mie, sont le mode de transport 
principal du commerce de la patate douce sur grande distance, du marchd primaire au marhdi terminal. 
Les cargaisons sont gdndralement petites, d6passant rarement 15 A20 sacs par camion. En outre, en 
raison de I'espace limitd, la majoritd des commerqants ne sont pas en mesure d'accompagner l'expdition. 
Le scdnario habituel est comme suit: les camions sont utilis&s pour expddier la marchandise et les 
contrnergants retournent, comme ils sont venus, en taxi. 1ien rdsulte des coats de transport dlevds pour 
les commergants. Les camions ont un temps de service rais-onnable (quatre ans) et ils appartiennent en 
gdndral aux camionneue's depuis deux ans. Ils consomment presqut. sans exception de ['essence au lieu 
de diesel. Alimentds au diesel et rarement entretenus, le coflt d'exp loitation de ces camions est trs dlevd 
(1, p. 162). Le commerce du manioc pAtit en gdndral des memes coOts de transport dlevds, mais les 
commerqants du manioc peuvent rdpartir ces coOts sur des valeurs irarchandes plus dlevdes. Pour le 
commerce de la pomme de terre, il se ddgage une tendance k utiliser un plus grand nombre de camions 
de plus grande capacitd. 

Ampleur des cofits de transport 

Le coflt de traisport de la charge sur la tte a ddj td examind en profondeur. Nous allons nous 
pencher ici sur la relation qui existe entre [a distance et le type de vdhicule, et le coat de transport quand 
un vdhicule est utilisd. Etant donnd que les camions qui servent au transport des patates douces sont en 
gdndral de la mhme capacitd (1,5 A3 tonnes), I'ampleur des coats de transport au niveau du rdseau des 
marchk, de gros aux marchds terminaux est fonction principalement de [a distance et de la difficultd 
d'acc~s.' La Figure 5.4 montre la relation qui existe entre les droits Le transport que nous ont 
mentionnds les camionneurs enqutds sur sept marchds de gros et ]a distance entre chaque marchd et 

L'assemblement local est rarement pratiqu6 et suppose en gdndral la participation d P7oducteurs 
qui achtent la marchandise tie leurs vuisins pour l'ajouter ! la leur et apporter au marchd une plus .rande 
quantitd. 

IL'utilisation de taxis Ace niveau n'a td signalde qu'au marchd de Ruyenzi, un prolongement de ia 
demande de I'agglomdration de Kigali, et en consdquence un march6 ott les prix sont relativement dlevds. 

IUne dtude la Banque mondiale a estim6 les coats de transport ! 20 francs par tonne/kilombtre sur 
des routes goudronndes en bon dtat et A 60 francs par tonne/kilombtre sur des routes non goudronnes 
et en mauvais dtat (3). 



Kigali. Les droits sont exprimds en francs rwandais par sac (le droit dtait g6ndralement le meme 
inddpendamment de ia taille ou du poids du sac). llscorrespondent h ce que les camionneurs demandent 
aux assembleurs/exp6Jiteurs pour acheminer leur marchandise directement jusqu'au marchd terminal. 
La dispersion des points et I'dquation de r'gression Ai'appui montrent qu'il existe une relation solide 
eiAtre ia distance jusqu'au marchd d'approvisionnement et le droit demandd par sac. Le dcoit semble se 
composer de deux 6iments, un taux fixe de 51 francs par sac et un coOt variable de 1,90 franc par sac 
et par kilomWe. 0 

Les coats de transport reprdsentent une plus grande marge dans le commerce de la patate douce 
que dans le commerce du manioc et, reut-etre, de lapomme de terre. Pour le commerqant de la patate 
douce habituel, ces coOts reprdsentenl un pourcentage presque deux fois aussi important de la valeur 
marchande en comparaison du manioc. Les marges des coOlts de transport dlevdes sont impuldbles au 
volume des patates douces et i la valeur d'exp~dition comparativement petite. Une comparaison prdcise 
avec le marchd de la pomme de terre n'est pas possible dtant donnd que, pendant nos travaux sur le 
terrain, nous n'avons examin6 aucun commerqant de pommes de terre et que ces de-niers exercent leur 
commerce partir de diffdrents marchds. Scott, cependant, fournit des indications de la limite supdrieure 
des coOts de transport dans le commerce de lapomme de terre, A partir desquelles il est possible 
d'estimer les marges des coOts de transport. Les camionneurs/commecqants recevaient approximativement 
un tiers du prix de dMtail pour leuts services de commercialisation, qui incluaient, entre autres choses, 
i'exp6dition (6, pp. 91-92). 

Les coOts de transport repr6sentent un quart des marges globales pour les marchds du nianioc 
comme de la patate douce (voir Tableau 5.2). Si ces rapports sont vrais pour le marcl . e la pomme 
de terre dgalement, les coflts de transport peuvent etre estimd Aenviron 8 pour cent du prix de dMtail, soit 
un peu plus des deux'tiers des coOlts pour le marchd de lapatate douce." 

La comparaison des coOlts de transport entre les marchds de lapatate douce et du manioc e;le 
marchd de la pommE. de terre doit etre effectu6e avec prudence, toutefois. Pour les marchds de la patae 
douce et du manioc, les colts de transport concernant gdndralement les droits que les 
assembleurs/exp~diteurs versent aux camionneurs inddpendants. Pour le march6 de la pomme de terre, 
les coOts semblent reprdsenter une estimation des coOts de transport rdels plutOt que des droits de 
transport. Les coOts rdels du transport de la pomme de terre ont tendance Aetre surdvalu s par rapport 
aux coOts de transport de la patate douce et du manioc parce que les camions utilisds au niveau du marchd 
de la pomme de ttrre sont g~ndralement plus grands et nlus dconomiques que ceux utilisds au niveau des 
deux autres marchs. !,? production de la ponmne de terre, qui est fortement localis6e, permet aux 
.ommerzants d'assembler facilement de grosses exp~ditions qui justifient l'utilisation de plus grands 

vdhicules. La taille moyenne de I'exp6dition de pommes de tLrre est probablement de 2.000 A 3.000 
kilos, soit la capacitd d'une camnion Idger couramment utilisd pour l'expddition. (4, p. 81). Nous avons 
constatd que la taille moyenne de i'exp~dition de patates douces est de 400 kilos (1, p. 165). 

20 Le coefficient de determination de i'dquation, R, est 0,78, ce qui signifie que 78 pour cent de la 

variation dans les drois demandds s'expliquent par [a distance. 

11Les marges de 29-30 pour cent des camionneurs/commerqants, telles qu'elles sont indiqud&; par 

Scott, si on les divise par quatre, donnent 7 ou 8 pour cent attribuables au transport. 
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FIGURE 5.4
 
ENQUETE SUR LES CAMIONNEURS, 19E I:
 

RELATION ENTRE LES DROITS D'EXPEDII .ON
 
ET LA DISTANCE PARCOURUE POUR LE TRANSPORT DE LA PATATE DOUCE
 

ET DU MANIOC
 

(droits exprimds en francs ar -sac. distance exprimd en kilom~tre) 

y u 1.8921 51.14, R carrd .785
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Source: 	 Tardif-Douglin, D., "Le marchd de lapatate douce au Rwanda: commercialisation d'une 
culture pdrissable dans des conditions adverses", these de doctorat non publide, Cornell 
University, !991. 
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Cofits de manutention 

A part les ddbours dvidents correspondant au versement des salaires de;; emballeLrs et des 
manutentionnaires, les coots de manutention ne sont souvent pas bien dvaluds par le, commerq;ants. Les 
coOts de la r6duction de volume'et de poids et de la main-d'oeuvre personnelle sont probablement les 
moins bien compris. 

Les coOts de manutention varient en importance suivant le niveau du marchdt. Leur importance 
au niveau du producteur est difficile i connaltre. Environ deux tiers de tous les m6nages ruraux lavent 
et trient leurs patates douces avant de les emporter au marchd. Le lavage se-nble etre une pratique 
controversde. D'apr~s certains, cette pratique acc~l~re la ddtdrioration; d'autres estiment qu'elle amdliore 
lacapacitd de conservation. Les incidences du lavage tout au long du marchd d6pendent pour une grande 
part de I'argument qui est vrai. Notre avis est que, tant donn6 les d~gats dont font normalement l'objet 
les tubercules, le fait de les laver avant de les emporter au march6 ne fait qu'accroitre les risques 
d'introduction de bactdzies qui activent ]a ddtdrioration. Si les patates 0!ouces ont dtd rdcolt~es sur un 
champ sec, elles ne devraient probablement pas 8tre lavdes. Les tuberci les subiraient moins de d~gAts 
si le sol qui les recouvre dtait la place ldg~remen nettoyd. Si les conditions sont humide., ilvaut mieux 
laisser les patates douces et ne les r6colter que lorsque le sol est sec. Si des tubercules doivent etre 
rkcolt&- dans des conditions humides, le lavage peut alors s'expliquer, dtant donnd que le grattage des 
patates douces peut avoir teadance Aarracher la peau, permettant ainsi aux bactdries de pdndtrer. 

Un coOt important de la manutention au niveau du producteur est [a ddtdrioration et les pertes qui 
se produisent dans lasuite du syst~me de commercialisation. Le coOt d'opportunitd de lamanutention 
de la patate douce au niveau du producteur n'est actuellement pas tr s dlevd. L'anrlioration de laqualit6 
et la prolongation de I,durde d'emmagasinage de Ia patate doiice exigerpient, cependant, beaucoup plus 
de temps et un coOt d'opportunitd sensiblement plus dlevd, notamment au niveau des activitds de r(colte 
et de manutention apr~s rkolte plus lentes et mendes avec plus de soin. Malheureusement, nous ne 
disposons pas de bonnes estimations sur les coOts actuels de la rdcolte ou sur la pdriode de temps 
suppldmentaire qui serait probablement passde ces activitds. Le coot d'opportunit6 de lar,"oltepourrait 
se situer aux alentours de 600 francs pour in champs de patate douce de 0,10 ha.'2 1 pourrait etre 
facilement le double ou le triple si ur plus grand soin dtait accordd la rdcolte pour dviter la 
ddtdrioration. Quel que soit le coot et son importance au niveau du produc r ou dans le cadre de la 
marge commerciale globale, les activitds de manutention son' beaucoup moi. importantes pour lapatatL 
douce qu'elles ne le sont pour le manioc. Les producteurs passent un ten.'is considdrable i transformer 
les tubercules frais en manioc s6chd, qui est la forme sous iaquelle il est apport6 au marchd. 

Couts de manutention au niveau du dtail 

Les coots de manutention deviennent des considdrations plus importantes au niveau du dacail et 
de I'assemblage/expdition. Au niveau du dMtail, le triage est le coot principal Des tas de tubercules 
de qualitd et de taille semblables sont constituds, classds en tant que qualitd supdrieure ou infdrieure et 

'2Ce calcul est 6tabli partir de ['estimation do 300-400 personnes-jours ndcessaires pour planter, 

cultiver et rdcolter un champ de patate douce d'un hectare et d'un taux de salaire rural journalier de 30 
francs. La plantation (etlapreparation de laterre ndcessaire .iIa plantation) et lardecolte sont les deux 
activitds importantes de laculture de lapatate douce utilisant de la main-d'oeuvre. Nous avons c-Inc 

supposd que la moitid do la main-d'oeuvre sert lardcolte, cc qui reprdsente en gros 175 personnes-jours 
pour un champ d'un hectare, soit 18 personnes-jours pour un champ de 0,10 ha. Ce chiffre, multiplid 
par 30 francs par jour, donne 540 francs. 
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tariffs en fonction de leur qualitd. Etant donnd que les clients n'ach~tent pas toujours des unitds standard 
et que les dt lillants ajoutent invariablement un ou deux tubercules pour faire plaisir leurs clients, les 
tas sont sans cesse reconstituds et une grande part de temps est passde h cette activitd. Les coats de 
r6duction de volume et de poids" deviennent manifestes Ace niveau, lorsque les d6taillants se rendent 
compte du rapport des tas de qualitd supdrieure et infdrieure qu'ils sont capables de former h partir des 
paniers de patates douces qu'ils ont achet6s. Un rapport dlevd signifie une rduction de poids et de 
volume faible. Le fait simplement de maintenir un stock de ventes pendant la journ~e entrah:e une 
r&luction du volume et du poids dtant donnd que les tubercules perdent de leur fralcheur. Cette reduction 
est encore plus marqude si les patates douces doivent Ptre stockdes pendant la nuit. La contribution totale 
des coots de manutention la part de la marge commerciale des d~taillants n'est pas connue. I1 est 
probable, toutefois, qu'une bonne part de la main-d'oeuvre personnelle des d~taillants est occupde h la 
manutention et Ala preparation de la ,,mrchandise l'intention de la clientele. Les coaits de manutention 
explicites au niveau du d~taillant reprdsentent aors probablement un peu moims d'un tiers de ]a marge, 
en moyenne 728 francs par mois (voir Tableau 5.1). La contribution de la reduction du volume et du 
poids et des autres pertes i es ? la manutention n'est pas quantifiable A partir des donndes de notre 
enquete, mais elle n'est vraisemblablement pas tr~s dlev'e. 

Coats de manutention au niveau de l'asseinblage et de I'exp&lition 

Pendant les activit(s J'assemblage et d'exp~dition, la manutention devient particuli~renient 
importante. Elle se compose de deux diments: le coat de la main-d'oeuvre utilis~e et le coat de 
r6duction de volume et de poids qui provient de ]a manutention. Les commergants unt recours h leur 
propre main-d'oeuvre ainsi qu'A de la main-d'oeuvre engagde pour s'occuper de la manutention des 
patates douces. L main-d'oeuvre personnelle s'occupe habituellement de vider I panier de patates 
douces du producteur pour vdrifier i'tat du contenu. Apr~s avoir vWrifid la qualitd g~ndrale, certains 
commergants procdent au triage approximatif des tubercules par taille et par qualitd, les mettant dans 
des sacs separds suivant qu'il s'agit de la qualitd supdrieure ou de la qualitd irfdrieurL. Des emballeurs 
sont alors engages pour remplir les sacs et les charger sur les camions. Au marchd terminal, des ouvriers 
doivent aussi etre engages pour d~charger les sacs et les transporter A chaque point de vente du 
commergant. 

Nous n'avons pas dt6 en mesure de rdpartir le temps des embaleurs/exp~diteurs passd chacune 
de ces activitds et nous ne ponvons donc fournir qu'une estimation approximative de l'importance de leur 
temps passd aux activitds de ,,nsformation et de manutention. La main-d'oeuvre payde, qui se composait 
essentiellement des emballeurs et des chargeurs, peut etre entirement imputde aux coOU de manutention. 
En moyenne, elle a repr~sentiS un dixi~me des marges commerciales des assembleurs/exp~diteurs, 
approximativement 2.000 francs par mois (voir Tableau 5.2). Si l'on inclut la propre main-J'oeuvre des 
commergants, I'dihment des coats de manutention de la main-d'oeuvre pout etre estimd k environ un 
sixibme de la marge commerciale, ce qui signifierait 2.780 francs pour I'exp~dition mensuelle moyenne. 

'1 Ddtinie largement afin d'inclure la perte de volume et de poids (tant globale qu'au niveau de 
chaque tubercule) qui se produit lorsque les patates douces sont transportdes du producteur au 
consommateur. 
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Dt6ioration des lubercule et autres pertes 

Outre les cofts de main-d'oeuvre relativement bien compris, des pertes relies que la ddtdrioration, 
le vol et ia r6duction de voltin,:- {'t de poids, sont subies par les patates douces pendant la manutention. 
Ces pertes sont beaucoup plu J!'ficiles Aquantifier. Dans certains cas, elles ne sont simplement pas 
reconnues comme des pertes; dans d'autres cas, elles sont accept6es comme des cotits indvitables de 
I'activitd commerciale. La ddtdrioration des tubercules est dtendue, comnenqant souvent au stade de la 
r6colte. 

L'ampleur de la ddttrioration des tubercules s'explique pour deux raisons importantes et les 
facteurs qui contribuent A cette ddttrioration rendent les amdliorations particulirement difficiles. La 
premiere raison est que rares sont les participants au marchd qui reconnaissent l'effet adverse que la 
46tdrioration des tubercules, autre que la coupe pure et simple, exerce sur la fralcheur.'4 IIs'agit l de 
l'obstacle le plus simple ! I'amtNioration, qui pourrait We dlimind ['aide d'informations diffusdes par 
les agents de vulgarisation. L'autr2 raison, qui reprdsente un probl~me vraisemblablement plus difficile 

rdsoudre, est lie au fait qu'il existe des effets externes importants qui agissent sur la ddtdrioration des 
tubercules. Le cotit imputable la ddtdrioration est rarement supportd directement par la personne ou 
les personnes qui en sont responsables. Les emballeurs, par exemple, sont r&compens6s s'ils remplissent 
les sans an maximum parce que les commerqants paient un droit de transport unitaire pour chaque sac. 
Pendant I'emballage, il se produit une d~ttrioration importante, dont p~tissent finalement les commerqants 
sous la forme de ventes infdrieures. Les patates douces sont souvent aussi d~tdriordes pendant le 
chargement, le transport et le d~chargement; aucune des personnes charg es de fournir ces services ne 
supporte directement le coOt de la ddtdrioration. 

Le vol seinb) tre un coOt de manutention relativement ndgligeable; les pertes lii es au vol peuvent 
en gdndral etre inscrites dans la cattgorie gtndral de la rluction de volume et de poids. Les 
comner;ants enquetds n'ont pas jug6 que le vol dtait une considdration importante. La pourriture semble 
I'Mdment principal de la r&Iuction du commerce de la patate douce. S .lement un tiers des assembleurs 
/exp6diteurs interviewds, cependant, ont reconnu qu'ils subissaient des pertes lides Ala pourriture. Pour 
la majoritd, les pertes moyennes r-ultant de la pourriture ne semblaient pas ddpass !r 5 pour cent de Ib 
valeur de l'exp~lition (835 francs pour I'exp~dition mensuelle moyenne). Ce pourcentage repr~sente lea 
pertes dv;dentes et pas tant les pertes moins visibles se produisant souvent au niveau de ]a quaitd et de 
la valeur des tubercules. Les pertes totale, de reduction de volume et de poids correspondent 
probablement environ un dixi~me de la valeur de la marchandise pour la majoritd des 
assembleurs/expxliteurs de patates douces (1.670 francs en un mois) (1, p. 169). 

InpOts et redevances du marchd 

Les autres cotts associ~s A la transformation et A la manutention concernent les cohts is 4 
l'infrastructure matdrielle et juridique fournie au niveau des marchs. Pour ces services, qui incluent les 

tals, la s~curitd, l'entreposage, les routes et, dans certains cas, la protection contre les intempdries, les 
commergants versent une redevance et un impOts local. En moyenne, les impOts et les redevwces 
reprdsentent le second coat, en importance, de la commercialisation. Presque t'us les 
assembleurs/exp~diteurs (97 pour cent) ont considdrd que les imptts et les redevances dtait le premier ou 
le second coat en importance de l'activitd commerciale (1, p. 170). 

"4Environ 90 pour cent des assembleurs/exp~diteurs enquets sur les marchs de gros en 1988 ont 

dit qu'ils n'achetaient pas de tubercules qui avaient 06 coupds. 
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Classement des cools de i'activit6 commerciale 

Coat 1 2 3 4 
(en pourcentage) 

ImpOts et redevances 44 53 
Transport 56 41 -

Main-d'oeuvre - 3 93 6 
Equipement - 3 7 82 

Environ un sixibme de la marge commerciale moyenne de I'assembleur/exp~liteur se compose des imp6ts 
et redevaices (2.783 francs pour les ventes mensuells moyennes) (voir Tableau 5.2). En tant que 
pourcentage du prix de ddtail, les inipOts et ls redevances sont presque le double sur le marchd de !-. 
patate douce par rapport au marchi, du manioc. Du point de wne des commergants de la patate douce, 
le taux d'imposition uniforme 5 l'unitd (sacs de poids variable) qui est actuellement appliqud aux 
assembleurs/exp~dit~eurs est un fardeau financier peu dquitable. L'effet d'une taxe unitaire au lieu d'une 
,,Axe Ala valeur ajout4e est examind plus en dtail au chapitre suivant. 

Risque et autres coOts de la commercialisation 

Et---t don i que la patate douce est un produit tr~s pdrissable, les commerqants doivent juger les 
conditions de l'offre et de la demande avec precision s'ils veulent dvite des perts considdrables. Ceci 
est particulirement vrai Ino6t les marchds n'ont pas lieu tous les jours; J a dtd montrd plus haut que ce 
qui n'a pas dtd vendu kla fin de lajourn6e perd de la valeur kune vitese vertigineuse. Les producteurs 
et les dtaillants grent ce risque en n~gociant de tr~s petites quantites. Cette pratique, toutefois, n'est 
pas une optiou possible pour ls assembleurs/exp&Iiteurs. Par consi.quent, le risque qu'il peuvent subir 
du fait d'une estimation incorrecte de la demande globale ainsi que de la concurrence sur 0 plan de 
l'offre peut re grand. L'une des inconnue. ;mportantes, pour ls assembleurs/exp&Iiteurs, st I'offre 
de produits de substitution prfdrds, qui envahissent pdriodiquement le march, roduisant la demande et 
le prix de Ia patate douce. ' 

Les amasseurs/expbliteurs percoivent le risque du prix auquel ils peuvent Otre exposds sous deux 
fonns: le risque d'acheter t un prix supdrieur k celai du prix de vente et le risque de payer plus que 
d'autres commerqants pour un produit de qualitd analogue. Un quart de ceux qui ont rdpondu h l'enque e 
sur ls commerqants ont signald qu'ils avaient prouvd des pertes de ce genre (8). Mais elles n'ont pas 
W considd rbs comme frduuents et il st done peu probable qu'ells soient prises en compte dans toute 
considtration sur le risque implicite ou explicite. En outre, la majoritd de ceux qui ont r6pondu h 
l'enquete r,'avaient pas de stratdgie rdgulire pour surmonter ce risque; un sixi~me des enquetds ont 
affirmu que rien ne pouvait etre fait pour gdrer le risque des changements de prix adverses de ce type. 

L'autre forme de risque du prix reconnu par ls assembleurs/expdditeurs concerne le moment ott 
a lieu la transaction et le pouvoir de ntgociation. Les trois quarts des assembleurs/exp~diteurs ont affirmd 
avoir une fois achetd leur marchandise et avoir d~couvert apr~s avoir fait leur achat que ls prix dtaient 

11 A un moment donnd, le march6 urbain de Kigali avait fait l'objet d'un afflux de bananes Acuire. 
les ventes de patates douces se sont effondrdes du fait que ls clients ont achetd les bananes, gndralement 
prdfdrdes aux patates douces. 
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en train de s'amdliorer. La majoritd d'entre eux, cependant, ont estimd qu'il s'agissait l d'un dvdnement 
qui se produisait rarement. Mais pros d'un quart des assembleurs/expMiteurs oni affirm avoir dprouv6 
ce type de perte 10 jours de transaction sur 20. Une att;tude qui consiste Aanticiper les actions des 
assembleurs/expdliteurs afin d'obteuir le meilleur prix d'achat reprdsente apparemment un problme. 
important recontrds par les commernants. 

L'EFFICACITE DES COMMERCANTS 

L'objectif principal de cette section est de comparer 'efficacitd relative des diffdrents 'ommerqants 
et catdgories de commerqant - petits commernants par opposition aux gros commernants, d~taillants 
locaux par opposition aux assembleurs/expditeurs et ventes sur la place du marchd par rapport aux ventes 
en dehors de la place du marchd - afin de dterminer les changements qui pourraient finalement aboutir 
kl'amlioration de I'efficacitd de I'ensemble du marchd. 

Les commerqants de la patate douce no peuvent pas aisdment 1tre classds d'apr~s les catdgories 
habituelles de grossiste-ddtaillant suivant lesquelles les commerqants sont souvent classds. Les 
assembleurs/expditeurs ont sur certains points le meme comportement que les grossistes - ils 
rassemblent des plus petites quantitds, les expEdient sur des distances relativement grandes et les "jendent 
h des march~s diff~rents de ceux oix ils les ont achetes. lls vendent, toutefois, purement au dMtail (A 
quelques exceptions pr s). lls partagent en g~n~ral la masse de la marchandise qu'ils ont expdide en 
unit~s plus pexites correspondant i des tas de 1 1,5 kilo, pour la revondre. Bien que certains d~taillants 
des march~s terminaux de Kigali ach~tent en gros aux assembleurs/exp~diteurs, la majoritE d'entre eux 
semblent prdfdrer faire leurs propres achats aux marchs que nous avons appel6s les march~s de gros (les 
marchds quii approvisionnenet !es marchds terminaux de I'agglomdration de Kigali. 

Au lieu d-classer ls zommereants d'apr~s la division vente en gros/vente au dtail, qui n'est pas 
dvidente pour le commerce de la fatatc douce, nous avons d~cidE de les classer en fonction de ia 
taille/syst~me et de l'emplaceinent des ventes. Les assembleurs/exp~diteurs brassent en gendral de plus 
gros volumes de ventes que iturs !omologues licaux qui vendent au d~tail. C'est pourquoi il existe une 
colin0aritd multiple importante "mtre ica variables fictives pour la taille (moins de 1.000 kilos par mois 
contre 1.000 et plus par mois) et l'organisatiou du commerce (asssembleur/exp~diteur par opposit,)n au 
d~taillant local). C'est pour cette raison que nous avons combin6 I'crganisation du commerce avec [a 
taille a que i-ous avons d~cidE d'insister sur ]a taille comme dtant ie ^acteur qui influence le plus 
vraisemblablement la performance. Ceci sera probablement particulirement vrai parmi les 
assembleurs/c;p'!,iteurs qui doivent payer leur voyage sur ies recettes de leurs expEditions. Un volume 
de ventes plus petit signfie qu'une part plus grande des recettes doit servir payer le voyage du 
commergant. La divisioit entre les gros commerqants (volume mensuel d~passant 1.000 kilos) et les petits 
commerqants (volume mepsuel ne ddpassant pas 1.000 kilos) est pratiquement la meme qu'entre les 
assembleurs/exp~dite,.rs et les d taillants locaux. 

La majoritd des commergants, tant petits que gros, vendent en g~ndral sur la place du marchd. 
Mais environ un tiers des commerqants vendent soit chez eux soit de leur magasin, qui sont l'un comme 
I'autre Al'extdrieur de la place du marchE. Ceux qui vendent de chez eux ou de leur magasin n'ont en 
gdndral pas Asupporter le meme fardeau fiscal que leurs homologues qui ven'ent sur les marchds. Les 
commergants qui vendent de chez eux ne paient habituellement pas de taxe sur les ventes. 

La meiiieu,., faon de mesurer et de considdrer I'efficacitd dconomique eat peut-Otre sur un plan 
relatif. Elie se compse de deux El6ments. Le premier --t l'efficacitd technique ou productive, qui 

http:assembleurs/exp~dite,.rs
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conccrae la maximisation de la capacitd de production de chaque intrant ou combinaison d'intrants. Une 
crcreprise est efficace sur le plan technique si elle atteint Ie seuil de possibilitd de la production 
industrielle, la production maximale rdalisable A partir d'une certaine combinaison d'intrants. Les 
entreprises qui sont plus proches de ce seuil sont considdrdes comrade relativement plus efficaces que celles 
qui en sont plus dloigndes. 

L'autre W5ment est l'efficacitd de la rdpartition des ressources, ou des prix, qui repose sur des 
conditions marginales. Lorsqu'une entreprise utilise tous ses intrants au point'que le produit de leur 
valeur marginale (addition rarginale A la valeur du produit) dgale juste leur prix unitaire ou le coOt 
d'opportunitd, I'entiepise est considdre comme tant efficace sur le plan des prix, c'est-.A-dire efficace 
dans ]a repartition des ressources. Lorsque I'efficacitd technique et l'efficacitd de la rdpaitition des 
ressources sont toutes deux atteintes, une entreprise est consid~rde comme ayarit atteint le seuil de 
IVefficacitd dconomique. 

Application du module du b~n~Iice sur le prix Ala production unitaire 
aux dbnn6es des commerant3 

Pour dterminer l'efficacitd 6conomique, technique et des prix des ommervants de la patate 
douce, nous avons appliqud un module qui repose sur le concept de la fonction du b~ndfice. La thmorie 
micro-&conomique soutient que la maximisation des b6ndfices et I'efficacitd de la rdpartition des 
ressources, ou des prix, sont la m~me chose; une entreprise qui maximise ses bndfices est 6goJe..ent 
efficace sur le plan des prix. Une entreprise qui n'est pas efficace ,ur le plan des prix ne maximise pas 
ses b~ndfices. 

Le module que nous avons appliqud s'appelle I. module du bdndfice sur le prix Ala production 
unitaire (PPU), qui a pour avantage principal de faciliter I'dvaluation de la r.alisatio. de I'efficacitd 
dconomique relative ainsi que de ses dldments - efficacit6 technique et de la rdpartition des ressources 
- entre des entreprises qui connaissent des prix d'intrant- et d'extrants diffdrents. 

Le module du bdndfce PPU a 4t#ais au point par Lawrence Lau et Pan Yotopoulos pour faciliter 
la rdsolution de ce qu'ii cnsiddraient comme les problmes empiriques et conceptuels intrins~ques aux 
mesures habituelles de I'effiac d. Les indices de la productivitd partielle utilis6s pour les analyses de 
I'efficacitd 6conomique, par exemple, ne p.uvent pas fournir des informaions sur l'efficacitd relative 
globale entre des entrepcises semblables et ils n6gligent la "prdsence d'autres facteurs qui affcctent la 
productivitd moyenne (et. marginale)". (', p. 94). Les rapports des produits marginaux et des coots 
d'opportunitd utilisds pour tester l'efficacitd des prix ne produilent gure de rdsultats utiles lorsqu'ils sont 
utilisds pour procder Ades comparaisons entre des groupes d'entreprises. "La comparaison directe entre 
des entreprises qui satisfont Acette dgalitd Adiffdrents degrds est pratiquement impossible." (5, p. 94). 
Enfin, la mdthode d'aproche plus traditionnelle (Farrell) souvent utilisde pour mesurer I'efficacitd 
technique n'incorpore pas des prix relatifs e" 2n consdquence elle ne neut pas comparer des entreprises 
qui connaissent dee sdries de prix diffdrentes. Cette mdthode est aussi considdrde comme dtant 
extremement sensible aux observations aberrantes. Le modble PPU, prdsentd ci-apr s, traite chacun de 
ces probltr-ns et c'est pour ces raisons, ainsi que pour ses besoins relativement limitds en donndes, qu'il 
est appliqud ici. 

Cette section' a pour obj-ctif principal d'utiliser le module PPU afin de tster ,es hypothses sur 
1'efficacitd relative des commet ,ants de la patate douce exerqant Iia: azti%,,e dans des conditions 
diffdrentes. Un point tout aussi important est l'identification de facteurs a~iectant l'efficacitd dans 
i'utiisation des intrants clds. II a dtd soulignd plus haut que le prix d'achat des patates douces vendues 
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en gros, l'expedition et [a main-d'oeuvre sont les cofte variables les plus importants qui p~sent sur les 
commerants. 16  Par consdquent, l'efficacitd avec laquelle les ressources conrexes sont utilis~es 
dMterminera l'efficacitt relative des commerants individuels et de groupes de commerqants. Le module 
c.h;u pour tester certaines des hypotheses d'efficacitd prdsent6es plus hau.l inclut des donndes sur chacune 
de ces trois intrants ainsi que des donndes fictives correspondant aux groupements des commerqants par 
taille eA iysteme de commercial isation: 

InfI = InA + j31D + a,1nc, + a.lnc, + a3uc1 + Inv (5.1) 

et des Equations de la demande ddrivde pour des intants vaiables: 

-AI =4 + +1'D"+V1, (5.2) 

=Cz-j- + P* + V# (5.3) 

(5.4)-C3TI = aC+ 13"D, - v 

oil, InA est la valeur d'intersection de I'dquation du b~ndfi - PPU, les Dsont les variabln fictives pour 
Ia taille/organisation et l'erniacement des groupements de wnte, c1 repr~sente le prix d'achat normalis6 
par kilogramme (prix payd aux producteurs) de patates douces (prix divisd par le prix de vente par 
kilogram' ), c2 est le taux de salaire horaire normalisd, c, est le coOt d'exp6dition normalisd par 
kilogrammuie, X, est le nombre de kilos de patates douces n~gocids, X2 est le nombre d'heures de travail 
de la main-d'oeuvre engag.- et v reprdsente les termes de i'erreur. 

Aux fins de cette analyse, nous avons classd les commerqants de la patate douce en quatre groupes 
suivant leur taille (et suivant la fagon dont ils se procurent leur marchandise), et suivant leur point de 
vente (sur la place du marchd ou AI'extdrieur). D, = I pour les commerqants dont le volume de ventes 
mensuelles d~passe une tonne, et 0 pour ceux dont le volume de ventes est infdrieur. D2 = I pour les 
commergants qui vendent sur la place du march6 et 0 po'ir les commerqants qui vendent A1'extdrieur du 
marchd. Le terme d'interaction DD2 est une valeur fictive de contr6le, qui dgale 1uniquement pour les 
commernams n~gociant de gros volumes qui vendent sur les places de marchd et 0 pour toutes les autres 
combinaisons - petits volumes sur le marchd, petits volumes h I'extdrieur du marchd et gros volumes h 
I'extdrieur du m,rchd. 

"ILes impOts et les redevances sont importants mais, dtant donn6 que les commerqants exercent un 
contr6le ndgligeable sur leur incidence, ils ne sont pas examinds (;xplicitement dans les analyses de 
1'efficacitd. 
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La th~orie dconomique soutient qu'une fonction du bdndfice enregistrant un bon comportement sera 
une double transformation de la fonction de production et, par consdquent [a fonction du b~ndfice PPU 
"ddcroltra et sera coovexe pour ce qui concerne les prix normalisds des intrants variables et augmentera 
pour ce qui concerne les quantitds d'intrants fixes". (8, p. 99). Les signes escompt&s des coefficients 
de c,, c2, sont ndgatifs; A mesure que les prix et les coOts de ces intrants augmentenl, le niveau de 
b~ndfice PPU devrait ddcroltre, tous les autres 6I6ments restant les memes. 

Rksultats 

Les estimations paramdtriques des fon'ctions du b~ndfice et de la demande en intrants variables sont 
prdsentdes au Tableau 5.3. La fonction du b~n~fice ( quation 5.1) a une correspon6ance raisonnable (R2 

= 0.48) et IAoil des prdvis',;., de signes ont tE dtablies a priori, elles s, -ont en gndral rdvdldes justes. 
Pour ce qui concerne les intrauts variables, seulement le coefficient des droits d'expdition semble avoir 
t6 exprimd par un signe incorrect. On s'attez'drait normalement Aune relation n~gative entre les coots 

des intrants variables et les niveaux de bnrfice, les autres Elments restant constants. Le prix de la 
patate doucu est inversement reli6 au niveau de b~ndfice, comme c'est le cas aussi du tzux d.- salaire 
horaire. 

Pour ce qui concerne les paramtres mesurant I'effet des variables tictives, seulement 2, le 
coefficient de la vi.iable fictive reprdsentant les diffErences dans la taille des opErations comnnerciales, 
est fort diffErent do zdro. R" indique que pr&s de la moitiE de I'Ecart, parmi les commergants, dans les 
niveaux de b~n~fice rdel est expliquE par le modle. 

Les Equations de la d2mand, ddrivde ont uniformdment produit de mauvais i sultats. Sans tonir 
compte d2 Verreur de calcul possible, il est difficile de savoir pourquoi les Equations de la demande 
ddrivde on, produit de si mauvais rdsultats. En raison de le,:rs mauv:aises correspendances, les tests 

'hypotL'se de l'efficacitE relative des prix sont pratiquement exclus. En consdquence, I'analyse est axWe 
sur les tests qui peuvent etre effectuds en appliquant les pdrimtres ,deI'Equation du b~ndfice uniquement. 

Deux tests relids peuvent etre effectuds. Le premier consiste Adterminer pourquoi l'efficaritd 
Economique diff~re suivant le groupement des commerqants de la patate douce par taille et syst me de 
commercialisation. S'il existe une diffrence, le deuxitme test d6termine ses sources. L'hypothse nulle 
du premier test est d'une efficacitd Economique dgale; celle de l'Equation 5.1, fl = = f = 0. Ceci 
signifierait que les variables fictives de la taille et du syst~me n'ont pas d'effet sur les niveaux de 
b~ndfice. Le deuxi,me test compare des valeurs d'intersection de paires de groupes de commerqants 
suivant la taille et le syst~me. Les valeurs 'T' sont c!culdes pour d6terminer la signification statistique 
des diffdrences dans les valeurs d'intersection; les valeurs les plus grandes sont considdrdes comme les 
plus efficaces. 

Le rnodtle de b~ndfice illimitd (Equation 5.1) et comparE au mod~le limitd incorporant les 
hypotheses nulles ci-dessus. Les coefficients do modle limitd: 

Infi= hIA + aslnc + C92lnc, + czinc + Inv (5.5) 

sont prdsentds au Tableau 5.3 La valeur F calculde (3,23) est 5,40, Iavaleur F critique (3,23) et 4,76 
I ua scuil de signification de I pour cent. L'hypothise nulle de l'efficacitd Economique dgale doit We 
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rejelce; soit ]a taille et le syst~me de commeacialisation, I'emplacement des ventes, soit les deux affectent 
I'efficacit6 Zconomique au sein du commerce de la patate douce. 

Le deuxibme test permet d'obtenir des pr~cisions suppldmentaires sur les sources de differences 
apparentes dans i'effic- ;t conomique. Les statistiques des tests et les valeurs d'intersection sont 
prdsentdes au Tableau 5.4. Les systbmes considdrds sont classds par ordre d'efficacitd, les pius hauti 
valeurs d'intersection reprisentant les systlmes les plus efficaces ile la commercialisation de la patate 
douce. L'efficacit6 &onomique 6gale est rejetde po,*r trois paires. L.es commerqants de petits volumes 
de ,,warchandise travaillant AI'extdrieur du marchd sont moins efficaces que leurs homologues 1trassant 
de gros volumes, qui, les uns comme les autres exercenm leur activitd de chez eux ou de leur magasin I 
l'extdreur de la place centrale du march6. ls sont aussi mins efficaces que les commerqants de gros 
volumes qui vendent sur la place du marchd. Les commerqants de petits volumes qui vendent sur [a place 
du marchd sont moins efficaces que leurs homologues brassant de gros volumes. A un seuii de 
signification de 5 pour cent, l'efficacitd dconomique dgale entre les commerqants de petits volunies 
vendant sur le marchd et les commervants de gros volumes exerqant leur activitd c-a dehors du marchd 
ne peut pas etf," ,ejetde. En consdquence, la taille de I'activitd est un determinant important dans 
l'efficacitd 6cv,:, Ique des commerqants de la pata:e douce, mais le systbme de commercialisation et 
1'emplacement des ventes exercent dgalement une certaine influence. 

Pour les commerqants de gros volumes, l'emplacement des ventes n'affecte pas 'efficacitd 
dconomique. IIn'y a pas de diftfrence dans l'efficacitd dconomique des commerqants de petits volumes 
vendant sur la place do marche 0u I'extdrieur de la place do march6. Les commerqants de gros 
volumes sont g~ndralement plus efficaces que les commrantLr de petits volumes Amoins que ces derniers 
exercent leur activitd sur le marchd et les premiers I*extdrieur do marchd. 

Les difftrences dans l'efficacitd dconomique pourraient etre le r&sullat de diferences inteivenant 
dans I'efficacitd des prix, le niveau jusqu'oO chaque intrant variable est ulilisd au point que la valeur de 
son produit marginal dgalejuste son prix; ou le risultat de diffdrences dans l'efficacitd technique, ddrivant 
l'extrant maximal pour des intrants fixes et variables donn. s. Si leurs correspondances avaient dt 
meilleures, I'dtape suivante aurait consistd estiiner l'efficacitd relative des prix pour chacun des intrants 
variables: patate douce, main-d'oeuvre engag~e et services d'exp~dition. 



TABLEAU 5.3 
ENQUETE 1988: ESTIM'ATIONS DE LAFONCTIONDU BENEFICE PPUSUR LES COMERCANTS, 


ET EQUATIONS SURLA DEKALMDE
DIINTRANTS 

R4suLtats de rdgressio.,
 
Dema.ide en intrant3
 

Noyervme deL 14ndfice Patate douce Main-d'oeuvre Ex1pditionVarilbles Symbotes dcinantitton (5.7) (5.11) 

0Dpendantes:
adnifjce PPU 
Demande de petates Jouces 
Demande d- mcjn-dloeuve 

In v 
-c1Xj/ 
-cX,/I 

4.93 
-11.42 
-0.61 

.......... 

......... 

......... 
0efmande d'erpddition -c€X/ -92.50 ........ 

Intersection 3.548 4.257 -1.337 -0.037 -16.1 

Prix de La patate douce In c, -0.47 
(3.151) 
-1.857 

(4.463) 
-2.014 

(0.142) 
..... 

(0.057) (0.0 

Taux-de saLsire horire tc 2 0.36 
(1.346) 
-0.910 

(1.518) 
0.119 . .. 

(2.0851 (0.309) 

Coit d'expilition In c2 -4.51 0.033 0.071 

Variables fictives:
 
TaILLe/organisation D, 
 0.33 2.882 
 -- -1.25 -0.075 -693.180 

(G.e84) (0.067) (0.L57) (0.141) 

E.lpacement des rentes 
 02 0.73 0.132 -- -16.201 -0.887 -2405.363 
(0.198) (1.337) (1.130) (0.820)
 

interaction DID2 
 0.27 -0.277 
 -- .304 0.370 -2961.795 
-.273) (0.389) (0.247) (0.531) 

0.480 0.120 0.090 0.050 0.130
 

3.586 1.180 0.817 0.496 
 1.321 

Source: Tardif-Dougin, 0., "Le msrch6 do Is patate douce au Rwanda: commcrciaLisation d'une culture p6rissabLe dans des conditions adverses", thtse de 

doctorat non pubide, Cornell University, 1991. 

Notes: Les chiffres entre parenthtses snt des statistiques des tests. 



TABLEAU 5.4
 
ENQUETES SUR LES COMMERCANTS, 1988: TEST D'EFFICACITE ECONOMIQUE EGALE
 

ENTRE DES PAIRES DE CATEGORIES DE COMMERCANTS DE PATATE DOUCE
 

Syst~me 
(classd par ordre Valeur Hypoth se Hypothse nulle Valeur du test 
d'efficacitO croissante) d'intersection d'intersection Ho calcuie 

Petit, I 1'extdrieur du marchd (PEM) 3.548 PEM = CEM '6=0 2.6840
 

Petit, k l'intdrieur du marchd (PIM) 3.680 PIM = GIM 162=3=0 2.803
 

Grand, I l'intdrieur du marchd (GIM) 6.285 GIM = PEM 01=02=3=0 2.323"
 

Grand, I 1'extdrieur du marchd (GEM) 6.430 GEM = GIM Pt=(i3=0 0.202
 

PEM = PIM #1=0 0.198 

PIM = GEM P=t 2=0 2.050 

' La valeur critique pour tous les tests est t(23) = 2,07 au seuil de signification de 5 pour cent. 
Significatif au seuil de 5 pour cent. 
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CHAPITRE SIX 

POSSLBILITES D'AMELIORATION 

La culture de la patate douce est depuis longtemps la ressource principale de la majorit6 des 
m~nages agricoles rwandais, leur assurant des calories suffisantes meme au niveau des toutes petites 
exploitations. L'avenir de la patate douce en tant que denr6e de premiere ntcessitd de la population 
rurale est garanti du fait de ses grandes facultds d'adaptation aux conditions naturetles accidentes, 
humides et de haute altitude, et du fait de ss rendements naturellement dtevs. Los chances pour la 
patate douce de devenir un aliment important aussi dans tes regions urbaines ddpendront pour une bonno 
part des possibifltds de r6duction sensible des cofOs de son syst~me de commercialisation. 

Il existe de nombreux problmes interddpendants au niveau du marchd de la patatc douce qui 
semblent paralyser sa capacitd Afournir une source de calories nutritive et peu coOteuse aux populations 
urbaines pauvres tout en fournissant une source de revenu rdgulire aux producteurs. La majoritd des 
problnmes proviennent du double inconvdnient du gros volume et de !a facilitd de ddtdrioration de ce 
produit. Notre analyse du syst~me de commercialisation nous permet de formuler quelques 
recommandations pour que la patate douce puisse reproduire le succs avec lequel te manioc asurnontd 
des probl~mes analogues. 

PRQBLEMES CLES DU MARCHE DE LA PATATE DOUCE 

Les raisons de I'incapacitd apparente du marchid de [a patate douce ase ddvelopper rapidement 
peuvent Ptre classdes en problmes lies au produit, Pels que sa facilitd de ddtdrioration et le gros volume 
qu'iI occupe, et en d~faillances de l'organisation commerciale, ce qui inclut los problnes de logibtique, 
l'absence de poids et de mesuros, t'absence de contrats et ]'imposition calculde en fonction du volume 
et non pas de la valeur. 

Los probitmes qui sont principalemeL lids au produit incluent: 

S Lo eros volume et la valeur unitaire faible. ce uui entrainent des marges commerciales dleydes 
Vp.g 	 12rt la valeur du oroduit. C'est un problme qui touche particilitrement to transort. 
le co~t le olus important lid au commerce sur rande distance. 
La marge du co~t de transport en tant que pourcentage de la valeur des ventes reprsente 13 pour 
cent pour la patate douce et 7 pour cent pour le manioc. 

* 	 La facilitd de d~trioration. gui entraine des stratdies gui soat coateuses. et Qui augmente le coat 
de certaines activitds de commercialisation: 

Habituellement. ls commercants ndeocient seutement de Vetites guantitds an do s'assurer 
une rotation rapide et de r~duire ls coOts ies 4 ]a dtdrioration. En consdguence. les coIas 
fixes, tels gue le dplacemew iusau'au marchd. deviennent plus importants s'ils sont 
exprimds en pourcyntage do la valeur de I'exopJition.
 
L'aller au marchd et le retour coftent aux commergants 300 francs. Cette somme
 
correspond k7 pour cent de la valeur de i'exp~dition moyenne.
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L'achat de petites guantit6s exie aussi gue le commercant se rende souvent aux marchds 
d'apnrovisionnement. ce gui accroit les coOts do transpo. 
Si les tubercules pouvaient se conserver deux fois plus Iongtemps que ce n'est le cas 
actuo1lement, ce qui serait possible si les conditions de manutention dtaient amilioides, tes 
commer;ants pourraient concevablement r6duire leur nombre de d6placements jusqu'au 
marchd. 

En outr , 

En raison de sa facilitd de d~tdrioration, la patate douce est particulirement suiette A Ia 
ddtgrioration pendant les oodrations de manutention. uui. si elks ne sont pas conduites 
convenablement ou si elles se oroduisent trop fr!Nuemment. rduisent la gualitd. accdltrent 
la 2ourriture Pt r6duisent la demande ainsi gue les prix. 
It arrive que la valeur de I'exp~dition soit jusqu'A 14 pour cent infdrieure Ace qu'elle devrait 
Wtre en raison de la baisse de [a qualitd du fait des ddgAts subis par les tubercules. 

Les problmes qui semblent provenir essentiellement de I'organisation du marchd ou des r6glementations 

incluent: 

Organisatlon du n'archd 

" 	 Ipcertitude des transports disoonibles, ce qui accrolt les risgues liUs au commerce sur grande 
distance de patates douces achetdes aux marchds d'hgtrovisionnement dventuels. 

" 	 Absence de, mesures. de poids et d'uniformitd. ce qui entraine la dissemination d'informatLion 
sur les marchds Veu pracises et inexactes. comoliguant ainsi davantage I'arbitragg. 

* 	 Circulation discontinue d'informations sur les march; , ce gui r~duit la catacit des comr-,.mrcants 
I Vrocdler AI'arbitrage entre plusieurs marchds. 

Absence de contrats ou d'arrangements; de type contractuel au niveau du commerce sui.grande 
distance, ce gui accroit I'incertitude et les coots. 

" 	 Absence.de comotabilitd. ce gui empeche les commercants de se faire une image trdcise des 
procedures qui sont rentables et de celles aui ne le sont pas, Cette observation est 
urtoculi ement vraie 2our un produit dont la marge est si faible. 

* 	 Absence de spcialisation au niveau des petits marchands. ce gui expligue I'inefficacit relatiy
du petit commerc;e. 

* 	 Nombre restreintd'assembleurs/expditeurs f de transporteurs. du fait d'obstacles A la 
pDntration du marchd, ce gui a pour effet d'accroitre les risgues de pouvoir oliopolistique. 

Rdglementations gouvernernentales 

L'imposition en fonction du volume et non de la valeur d~favorise le commerce de produits de 
faible valeur et crWe un frein au commerce de la Palate douce. 

3 
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" 	 La taxe sur I'essence appligude dgalement guel uue suit l'usage ne semble gas dtablir une 
distinction entre les usaces de carburant h des fins commerciales ou de 'oisir (Productifs et 
improductifs). 

• 	 Les rdleementations excessivement restrictives sur le moment et le I'endroit oil le commerce ot 
avoir lieu r~duisent I'activitt commerciale et encourage la circulation discontinue d'information 
sur les marchds. 

RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION SPECIFIQUES 

Une des principales conclusions de cette 6tude est que, bien que le marchd de la patale douce soit 
inefficace, les commerqants sembler.t exercer leur activitd etficacement compte tenu des contraintes, 
d'ordre institutionnel et lidms au produit, auxquelles ils se heurtent. Quelques changements peuvent etre 
apportds au niveau du commergant individuel (ainsi qu'au niveau du producteur et des autres 
interm6diaires) (question examinde au chapitre 1,pp. 189-197), mais les changements Its plus importants 
semblent exiger des innovations institutionnelles - changements dans la politique, mais en particulier la 
recherche de mdthodes permettant de rdduire le volume da cette marchandise et de rehausser sa capacit6 
de stockage. Ces modifications concernant t'ensemble du syst~me de conunercialisation sont 6numdrdes 
ci-apr~s en fonction de leur contribution escomptde au ddveloppement du marchd: 

Riglementations 

* 	 Modification du rdgime fiscal pour rendre le fardeau proportionnel Ala valeur du proluit. 
Questions d'6quitd et d'incitation. 

* 	 Attdnuation de la conformit6 rigoureuse aux restrictions sur le moment et t'endroit obl les 
transactions peuvent avoir lieu. Au minimum, r~dvaluation des raisons de ces restrictions et 
estimation de ieurs coots et avantages. 

* 	 Exdcution de contrats. 

Aide apportde au nmrchd 

" 	 Services de crddit pour permettre aux commerants d'dtendre la tailte de teurs opdrations et 
permettre aux commer;ants potentiels de pdndtrer ce march6. 

* 	 Amdlioration du service d'informations sur le marchd, en conjonction avec la dMfinition de 

normes du marchd. 

* 	 Ddfinition de normes du marchd avec la cooperation des participants au marchd. 

Rdglementations et tarifs de douane 

Le marchd rwandais de la patate douce, comme les autres marchds de produits alimentaires, est 
relativement ddrdglementd, la politique officielle Etant de laisser les marchds s'Equilibrer en fonction des 
forces de t'offre et de la demande. Cette politique se caractdrisant par la non intervention du 



98 

gouvernement va A I'encontre de 1a pratique habituelle dans de nombreux pays d'Afrique, et elle a 
contribud largement Ala capacitd de bon fonctionnement des marchs rwandais. IIexiste, toutefois, des 
rdglementations dont la modification pourrait permettre au marchd de la patate douce de fonctionner plus 
efficacement, dlargissant ainsi ses possibilit6s d'expansion. 

Adoption d'implt calcul&s en ronction de Is valeur 

Une preoccupation importante est le syst~me d'imposition qui dgfavorise les commerqants de 
proouits aimentaires de faible valeur et de faible marge commerciale tels que la paLte douce. Les imp~ts 
sur la marchandise qui quitte le marchd sont prdlevs en fonction du volume et non pas de la valeur, ce 
qui crde un frein marqud au commerce de produits alimentaires de faible valeur. Les comnimerqants de 
patates douces doivent payer deux fois autant d'imp~t, exprimd en pourcentage de la valeur des vent!s, 
que les commerqants de manioc, uniquement parce que zes derniers exp6dient un produit de plus grande 
valeur. L'imposition calculde en fonction de la valeur serait pluo Aquitable et mons regressive, mais si 
cette forme d'imposition dtait jug~e trop compliqu c, un rtdgme d, ,aux d'imposition caculds en fonction 
de vastes catdgories de produits class6s par valeur pourrait alors 6tre dtabli. Si les exp&litions de patnte 
douce Abnient impos~es au meme pourcentage que les expeditions de manioc, 5 pour cent de leur valeur 
d'achat, les impots des commerqants tomberaient de moitid, se rdduisant h 50 francs par sac. 

Pareillement, le fardeau des impOts indirects, tels que la taxe sur l'essence, pourrait etre alldgd 
pour le transport s6rieux de produits alimentaires. Le prix de I'essence est dlev6 en partie en raison de 
la tae dlevde, qui repr~sente approximativement 12 pour cent du prix de I'essenc . (68,2 francs par litre) 
(2, p. 21). Si cette taxe dlevde est en pattie une stratdgie du gouvernenie.,I visant A r~duire la 
consommation de carburant, cette stratdgie pourrait etre rdexaminde pour ie transport des produits de 
premire ndcessitd tels que les produits alimentaires. Malheureusement, si la r~duction de la taxe sur 
l'essence pourrait etrcun moyen idal pour accroitre la circulation de produits volumineux tets que la 
patate douce, il pourrait se rdvdler extremement difficile de ne pas frauder et de garnatir que l'essence 
Aprix r&duit serve uniquement ou principalement au transport des produits alimentaires. En outre, il est 
difficile de savoir comment ou si les coOts r~duits de l'essence se propageraient Atravers I'ensemble du 
syst~me de commercialisation. 

Allgement des restrictions commerciales 

Des restrictions s'appliquent aux jours et heures et A]a fr&iuence des marchds. Certaines de ces 
restrictions sont lides A des r~glementations de marchd traditionnelles, d'autres sont fonddes sur des 
considdrations stratdgiques. Bien que pour la majoritd, ces rdglementations semblent promouvoir le bon 
comportement des marches, il existe des cas oh I'application de ces rdglementations est trop restrictive 
et oU elle r~duit I'activit6 des marchs. Quand, par exemple, les producteurs qui essaient d'dcouler leurs 
patates douces sur le marchd de Gitarama, sont forces de quitter Is lieux Aune certaine heure, it devient 
clair que t'objectif primordial des administrateurs du marchd n'est plus de faciliter les ventes. Aussi, la 
limitation des nombres de jours oft le marchd peut se tenir r&Iuit la circulation - la r,;ndant sporadique 
- d'informations sur le marchl, notamnient pour ce qui concerne la patate douce, qui est rarement vendue 

'extdrieur de la place du march. 
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Aide apport&e aumarch 

Les inesures sp~cifiques pour aider les commerants actuels et futurs incluent I'alldgement des 
conditions de pret, la ddfmition de normes de la marchandise avec ]a coopdration des participants au 
marchE, le renforcement des services d'informations commerciales, I'apport d'aide en matibre 
d'Etalissement de contrats (principalement entre les assembleurs/exp~diteurs et les transporteurs IAoil 
le risque est le plus grand), et l'apport d'aide en matibre d'dtablissement et de tenue de registres. 

Nous avons dtj, soulign6 l'importance du crdit et de la tenue de registres, en particulier pour
les assembleurs/exp6diteurs et les d~taillants se procurant de gros volumes de marchandise. Si s 
commervants ne tiennent pas de tegistre parce qu'ils ne savent pas qu'Us existent ou qu'ils sont utiles, 
des services de vulgarisation pourraient alors leur fournir les informations ndcessaires. 

Amilioration du service d'informations sur les marches 

Le gouvwmement a reconnu l'importance pour une 6conomie de marchd de bdn~ficier de i'acc~s 
le plus large possible aux informations comnerciales. Ce but doit etre atteint en diffusant largement les 
ptix b travers deux instruments du gouvernement, l'hebdomadaire officiel et la radio nationale. Dans les 
deux cas, toutefois, ces instruments ont tendance signaler des prix officiels ou suggdrds plut~t que les 
prix rdels du niarchd. L'accent a besoin d'etre mis sur ces derniers. La communication rapide et 
rdgulire des prix rels de I'ensemble du pays peut contribuer Afaciliter l'intdgration du marchd en 
foucaissant des arbitragistes dventuels disposant d'informations sur les diffdrences de prix r6gionales. 
Darts la mesure oil le gouvernement participe lui-meme k ]a diffusion des prix afin d'informer les 
participants au march6, y compris les clients, des conditions du marchd, les prix doivent correspondre 
vraiment aux conditions qui dominent vdritablement. 

Dermination de normes commerciales 

Pour que les informations sur le marchd contenues dans ces prix aient une utilitd sur le plan 
commiercial, ls caractdristiques exactes du produit et la priode h laquelle le prix s'applique - prix du 
milieu de la matinde, taille moyenne, qualitd rouge AA, vendu sur le marchd de Gitarama, par exemple 
- doivent We claires. Shaffer, et al. (3) insistent sur l'importance de la d~termination de qualitds et de 
normes du produit pour que ls informations sur le march6 puissent We prdcises. Le fait de savoir que 
le prix au kilo des patates douces est de sept francs AGitarama et de seulement cinq francs sur le marchd 
concurrent de Ruhengeri n'est pas tr~s utile pour les commerants s'ils ne savent pas aussi que les patates 
douces de meilleure qualitd de Gitarama se vendent Aun prix deux francs supdrieur par kilo par rapport 
aux patates douces de Ruhengeri. La normalisation de la classification par taille et par qualitd est 
indispensable aux informations commerciales. Sans cette normalisation, les informations resteront 
inexactes et insuffisamment p;&iss pour stimuler le commerce ou rtluire le risque. 

Une autre condition indispensable k la transmission d'informations prdcises sur les marchds, soit 
par l'interm6diaire d'un service de ddpeche sur la situation des marchs, soit par les circuits de 
commercialisation habituels du marchd, est le besoin de clart sur les points de vente auxquels les prix 
se rapportent et que ces points de vente soient couramment utilisds dans le commerce de la patate douce. 
Les prix sent indiquds au kilo, mais la majorit6 des achats se font en paniers, en sacs ou en tas dont Ia 
taille varie considdrablement suivant les marchts. En outre, les commerqants i tous les niveaux semblent 
peu ddsireux de renoncer Ala vente au volume pour Ia vente au poids. Nous ne proposons pas qu'il soit 
exigd des commergants qu'ils utilisent des balances pour faciliter le travail d'un service d'informations 
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commerciales. Toutes les informations sur le marchd qui reposent sur des unitds non normalis es auront 
tendance An'tre pas pr&ises et, par consdquent, alatoires. Le recours au poids comme unit6 de 
normalisation entralnerait I'achat ou ]a location de balances et des coOts lids A 'apprentissage du nouveau 
syst~me, mais il pourrait aboutir k une amelioration de la circulation des informations commerciales et 
I une plus grande integration du marchd. Cette amlioration, Ason tour, aurait pour effet de r&luire les 
prix dans les r~gions d~ficitaires et d'augmenter les prix dans les r~gions excdentaires qui avaient td 
auparavant segment es. 

Enfin, la formation et i'apport d'aide pour la prdparation de contrats, en particulier entre les 
assembleurs/exp~diteurs et les transporteurs, oi les pertes dventuelles r~sultant de la rupture de contrdt 
sont dlevdes, pourraient contribuer k rduire les iisques du commerce et rdtrdcir les marges brutes qui 
resteraient sinon levdes pour couvrir ces risques. Sans force de loi pour les faire appliquer, les contrats 
seraient, naturellement, pratiquement inutiles. Un service du gouvernement, comme ['administration au 
niveau communal qui g&re les marchds, ou une association couvrant l'ensemble du marchE, pourrait se 
voir confier ia responsabilit principale de I'application de ces contrats. 

RECHERCHE RECOMMANDEE DANS LES DOMAINES DU STOCKAGE
 
ET DE LA TRANSFORMATION
 

La recherche sur les techniques de stockage et de transformation est probablement la contribution 
la plus impoL.,ite qui peut 8tre apport~e au niveau macro-dconomique dtant donnd qu'elle aborde les deux 
problimes de volume (valeur unitaire faible) et de facilitd de ddtdrioration qui sont Al'origine des auttes 
probl~mes de commercial isation. La recherche sur le stockage pourrait couvrir les avantages offerts par 
le stockage au circuit de commercial isation et pourrait fournir aux exploitants des solutions de 
remplacement Ala conservation en terre qu'ils pratiquent ddj . La transformation offre les plus grandes 
possibilit6s de d~veloppement dumarchd, en vertu de ses effets probables sur le volume et la facilitd "e 
d~tdrioration. 

Stockage 

IIn'existe pas de conditions de stockage long terme ou meme 4 noyen terme pour la patate 
douce au Rwanda. Le stockage de tr s courte durde, en g~ndral l'entreposage pendant Ianuit, est effectud 
par les d6taillants, et a dtd la seule forme de stockage de courte durde que nous avons observE pendant 
nos travaux sur le terizin. Sinon, la seule autre forme de stockage que nous avons remarqud est la 
conservation an niveau du ch~mp dans un effort par les producteurs pour assurer des approvisionnements 
alimentaires continus. 

Conservation en terre 

La seule forme de stockage rdgulirement pratiqud au Rwanda est la conservation en terre, qui 
permet aux producteurs de conserver dans le champ les patates douces mOres non rWcoltdes jusqu'A ce 
qu'ils aient besoin de les consommer ou de les vendre. En plantant ia premiere culture de coteau entre 
septembre et janvier, ]a deuxi~me culture entre mars et mai, la culture aux marais entre avril et juillet, 
et en pratiquant la conservation en terre, ils soat sOrs de disposer de patates douces tout au long de 
l'ann~e (se rapporter h !a Figure 2.1). 
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La patate douce mOrit apr~s quatre Asix moix, suivant les varidts et les conditions climatiques. 
Une fois qu'elles sont mOres, elles peuvent rester en terre sans &trer coltes jusque pendant 12 mois si 
ls conditions sont iddales - sol bien draind et absence de parasites et de vecteurs de maladie (4, p. 52). 
La dur6e habituelle de conservation en terre est de trois Aquatre mois apr s maturitd (5, p. 75). 

Le principal attrat de la conservation en terre est sa capacit. A fuurnir aux m6nages un 
approvisionnement alimentaire constant. Elle fournit dgaement un approvisionnement continu en matdriel 
vdgdtal. La conservation en terre est, dans une certaine mesure, un sous-produit de la statdgie de la 
plantation continue et de la r'colte effectudc .z Our et Amesure. La r&olte au fur et h mesure peut 
fournir les boutures n6cessaires 4 la plantation continue, qui, Ason tour, fournir les possibilit6s de 
bouture. Si la r~colte etait faite d'une seule fois, un grand champ serait n6cessaire h la plantation des 
boutures. 

Malgrd ses avantages, ]a conservation en terre s'accompagne de coOts et de limitations. Une fois 
que le produit est mOr, un certain nombre de problmes commencent Aapparaltre dans les ubercules qui 
sont conservds dans le sol. Les plus importants sont dnumdr6s ci-apr s (6, p. 74): 

* 	 Les maladies, qui constituent particuli~rement un problme dans les sols humides et mal 
drainds; 

" 	 Li-, infestations (charanons, termites, ndmatodes et rongeurs), qui peuvent devenir trbs 
importantes et occasionner de grosses pertes; 

• 	 La germiiation, qui ddtruit la valeur conmerciale de la patate douce, et 

" 	 Les fendillements et la quantitd croissante de fibre non comestible, ce qui entratne la 
pourriture et la perte de ]a qualit6 de table. 

Malheureusement, il est difficile de savoir si ces probl mes deviennent graves dans les conditions 
rwandaises et quand ils rendent [a conservation en terre impossible. Aucune estimation n'a td faite sur 
leur ampleur; il West don" pas possible d'estimer le coOt de ces probl.mes. Ailleurs, il a dtd signald que 
.es pertes deviennent importantes d~s deux mois apr~s maturitd (7, p. 68). 

Les coOts de [a conservation en terre sont les coOts d'impossibilitd d'utilisation de la terre pour 
une autre culture Addfaut de la patat douce et ls coOts associds lia ddtdrioration de ia qualitd, d6crite 
plus haut.1 Entin, une autre solution serait la jach~re, ou une coute p~riode de repos de la terre afin 
d'obtenir un taux de productivitd accru par [a suite. 11s'agit IAd'une solution qui est t 'ours possiblo 
mais qui n'est pas .toujours la plus rentable; elle repr~sente le coOt d'opportuni 'ninima de la 
conservation en terru. 

Le coOt d'opportunde dend des utilisations possibles de la terre, qui dependent du type de 
champ (aux marais ou coteau), de la saison et des techniques disponibles. L'agriculture rwandaise est 
principalement pluviale; les champs sur les collines servent exclusivement AI'agriculture pluviale. Au 
aux marais, quelques activitds de drainage et d'irrigation limitde permettent de cultiver les champs 
pendant ls saisons s~ches de meme que pendant certaines pdriodes de la saison humide. 

SII y a dgalement les coOts des pertes lides Al'infestation d'insectes et aux autres problbmes dnumdrds 
plus haut, qui s'aggravent Amesure que les tubercules restent en terre. 
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La terre libdrde de la conservation, darts les champs de coteau, ne servira tr~s probablenent
qu'aux nouvelles cultures de patates douces, dtant dornd que les exploitants utilisent leurs champs les 
moins fertiles pour ]a culture de la patate douce. De surcrolt, du fait que I'agriculture pratiqude sur les 
collines est purement pluviale, les pdriode de plantation et de rdcolte d'autres cultures plus exigeantes,
telles que le sorgho et les haricots, sont ddfinies avec grande prdcision. En Vabsence d'irrigation, il est 
difficile pour les exploitants de planter avec succbs des haricots ou du sorgho sur les collines h une 
dpoque autre que ia pdriode bien ddlinWt correspondant au debut de la saison des pluies. En 
consdquence, ]a solution de remplacement I. plus vraisembable A la conservation en terre des patates 
douces est la plantation d'une nouvelle culture de patates douces. 

Les champs aux marais varient davantage pour ce qui concerne les types de culture et la date de 
Ia plantation. L'obstacle le plus grand est l'inondation, qui constitue un problme particuliirement grave 
Iorsque la saison des pluies est au plus fort. En plus de la patate douce, les autres cultures souvent 
plantbes aux marais incluent les haricots et le sorgho, qui sont gdndralement considdrdes comme les 
cultures prdfdr&-s. Ltz haricots sont plantds dars les champs aux marais au ddbut de la saison skc'e, 
environ lia mime dpoque que la plantation de la patate douce. Lorsque le sorgho est cultivd dams les 
champs aux marais, il est plantd pendant les mois (septembre et octobre) qui correspondent Ala rdcolte 
de la patate douce cultivde aux marais et, dans certains cas, conservde en terre. La rdcolte prdcoce de 
]a patate douce pourrait libdrer des terres suppldmentaires pour la culture du sorgho et pour la plantation 
plus tOt dars la saison; ceci permettrait dgalement de planter une autre culture de patate douce. 

Les coOlts d'opportunitd varieront suivant la culture qui pourra etre plant6e. D'apr~s les calculs 
pr6sent~s au Tableau 6.1, le coOt d'opportunit6 est plus grand Iorsque la culture de la patate douce est 
choisie pour la conservation en terre. Le coOt d'opportunitd de l'utilisation de 2,5 ares de terre pour la 
conservation en terre pendant deux mois, Iorsque la culture de la patate douce est une option, est ur, peu
plus de deux fois ce qu'il serait si le sorgho dtait la seule alternative possible. Ceci provient du fait 
qu'une pdriode de deux mois reprdsente une plus grande portion de temps pour que la patate douce arrive 
! maturitd et, en consdquence, la valeur Escomptde maturitd est multiplide par une fraction plus grande, 
et aussi du fait que la patate douce a de plus grands rendements. 

Les coO s des pertes resultant de maladies et de parasites sont plus difficiles Aquantifier, aucune 
enquete ayant dt6 mende sur I'ampleur de ces pertes au Rwanda. On sait toutefois que ces coats 
augmentent k mesure que les tubercules restent plus longtemps en terre. Si les pertes ne sont pas
incluses, le coOt d'opportunitd de la conservation en terre des patates douces sur un champ d'une 
superficie de 2,5 ares pendant les deux mois qui suivent la maturitd est probablement de 270 A700 francs, 
exprimd dans la valeur escomptde des cultures de remplacement. 

Autres mfthodes de stockage possibles 

I1existe deux grandes catdgories de mdthodes de stockage de remplacement qui pourraient etre 
considdrdes et servir d'options pour les producteurs et les autres interm~diaires. L'une est la conservation 
des tubercules qui sont entirement frais et non transformds s~pardment a I'aide d'une pro-&lure appelde 
fumaison. L'autre consiste Atransformer les tubercules en formes moins pdrissables (ddshydratation, 
conserve, etc.) Les modes de stockage des tubercules frais sont examindes A cette section, la 
transformation est est examinde Ala section suivante. 



TABLEAU 6.1
 
ELEMENTS DU COUT D'OPPORTUNITE DE L'UTILISATION D'UN CHAMP DE 2,5 ARES
 

POUR LA CONSERVATION EN TERRE PENDANT DEUX MOIS DE PATATES DOUCES DANS LE C.ADPE
 
DE DEUX POSSIBILITES DE CULTURE
 

Valeur k la Mois pour Part de la 
Cultures Champ Rendement' Prix x colte atteindre Pourcentage valeur escomptde 
au choix (kg) (frw/kg) (francs) la maturite maturit6 pour deux mois' 

(francs) 

Patate douce 	 Coteau et 
bas des collines 200 9 1800 5 40 720 

Sorgho 	 Bas des c3llin 30 27 810 6 33 270 CD 
tAJ 

En se fondart sur des rendements A 'hectare de 8000 kilos et de 1200 kilos pour la .atate doace et le sorgho, respectivement. 
Nombre de mois nbcessaires pour la maturation de la culture, divis~s par deux mois de conservation en terre. I La valeur de la r6colte escompt6e,
le rendement en kilos multiplid par le prix au kilo, multipli6 par un pourcentage de maturit6 (deux mois de conservation en terre divisds par le 
nombre de mois n~cessaires k la maturation) donne la part de la valeur escompt~e de la r6colte pour deux mois. 

2 
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?reservation des tubercules h des fins de conservation. La prdservation est la premilre dtape. 
qui est indispensable A tous les modes de conservation e. tubercules frais, I'exception de la 
conservation de tr~s courte durde, et une par.;e de la prdservation se produit naturellement imm5diatement 
apr s la r olte. Dans des conditions de t.*mpdrature et d'humiditd contrOldes, le latex qui se produit 
naturellement dans la patate douce est secrdtd pour f(rmer un- couvertu.e de protection sur toutes les 
blessures du tubercule, rendant ainsi la peau plus dure et la rendant plus rdsistate aux ddgAts (8, p. 376). 

Bien que la prdservation soit piatiqu e tout naturellement dans tes'pays ddveloppds, elle 
s'accompagne en gdn~ral de procedures Arelativement forte intensitd de capital qui sont impraticables au 
Rwanda.2 La pr~seruation peut 8tre r alisde simplement. Une dtude de i'ISAR suggre d'appliquer la 
m~thode suivante: ds que les patates douces ont dtd r6colt es, lavdes et trides, elles devraient etre mises 
dans des caisses ou des paniers, couvertes d'une protection en plastique et placdes sur des recipients 
d'eau. Cette procdhire maintient une tempdrature (27 A30* C) et une humiditd relative (85-90 pour cent) 
qui sont ndcessaires ? li priservation (6, p. 73). Pour atteindre les medl-urs rdsuitats de stockage, la 
prdservation devrait durer quatre ou cinq jours. L'dtude examine aussi d'autres mdthodes de stockage. 
Les deux qui semblent s'appliquer les plus prometteuses au Rwanda sont l'utilisati'mn de silos souterrains 
et de silos monticules adr s (6, pp. 72-77). 

Stockage souterrain. Le stockage souterrain, A ne pas confondre avec les m~thodes de 
conservation en terre actuellement appliqudes par les producteurr, offre la possibilit6 de conserver les 
tnbercules pendant une dure pcuvant atteindre quatre mois si les conditons sont idales (tubercules non 
endommagds, tenpdrature convenabie et humiditd relative). Dans les conditions habituelles, les 
tubercules pea'vent atre conserves pendant un deux mcis (6, p. 75). Pour stocker 200 kilos de patates 
douces, soit le rendement d'un champ de 2,5 ares, une fosse d'un mitre de profondeur et de 80 
centimetres de diaitre est creusde et recouverte d'une couche de paille. La fosse est remplie avec les 
tubercules, en alternant une couche de tubercules, une couche de paille, recouvertes d'une couche de 
feuliles s ches, de 25 cm de terre et d'une nouvelle couhe de paille pour maintenir la fosse bien sbche. 

Au Cameroun, les tubercules non endommagds qui sont trids (mais apparemment pas preserves) 
sont d'abord sdchds I'ombre pendant qu'une fosse recouverte d'une couche de cendre est prdpar~e, o4x 
les tubercules seront ddposes. Apr s avoir rempli ]a fosse avec des couches alternatives de tubercules 
et de cendr!, elle est bouhde avec une couche de pa;Ile et de terre. II a dtd constatd que les pertes 
moyennes [ides Ala respiration, l'infestation des insectes et Ala pourriture repr6&sentaient 30 pour cent 
des tubercules stockdes apr s une pdriode de quatre mois (9, p. 106). Le- pertes seraient moindres si les 
tuberctrles 6taient d'abord prdserves. Ailleu-s, on a observd que les tubercules prserv6s perdaient 
environ un tiers du poids perdu par les tubercules non prder;s pendant la conservation (10). Des modes 
de stockage analogues ont 6td signales au Zimbabwe et au Malawi (10, p. 106). 

Stockage dans des silos monticules. Pour crder un silo monticule permettant de stocker la meme 
quantitd de patates douces, on forme un monticule de lubercules sur un lit de paille de 1,2 metre de 
diamitre et on le recouvre d'une couche de paille de 20 centimWtre et d'une couche de terre de 15 
centimttres. Une chemin~e en paille est installde verticalernent au milieu du monticule pour dliminer 
I'excbs de chaleur. La cheminde est recouverte d'un grillage et d'un pot en terre retournd pour empecher 
les rongeurs et la pluie de pdndtrer. Pour permettre le drainage, une rigole de 30 centimitres de 

2 Les patates douces dc: indes au marchd des tubercules frais sont r~colt~es, lavds et plac es 

imm~liatement dans des ciiambres Aclimat contrOld (temperature et humiditd) Ades fins de pr.servation. 
Apr s la prdservation, elles sont g6ndralement transportdes dans des entrepdts oi elles restent A une 
temperature fralche jusqu'k ce qu'elles soient mises en vente sur le marchd. 
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profundeur est creusde autour du monticule. La conservatloa dans des silos monticules amliore 
considdrablement I'adration par rapport au stockage souterrain et il est considdrd comme tout I fait 
approprid aux hauts plateaux de I'Afrique tropicale, oia le climat est frais. Les silos monticules peuvent 
conserver des tubercules pendant30 A50 jours (6, p. 75). 

Los deux m.thodes de stockage souterrain et en monticules semblent techniquement ridaisables 
pour les poductcurs rwandais. L'irtallation do silos souterrains sera plus limitOe que celle de silos 
monticules. H1est indispensable que les conditions du sol no soient pas excessivenment hu.nides et que le 
sol soit bien draind, conditions qui excluent probablement l'installation de silos pros des champs aux 
maraiq. rant qu'il existe un bon fossd de drainage, lea silos nioaticules peuvent We installs n'importe 
oi. A des fins de sdcurit6, toutefois, ces deux types de silo seront probablement installds to plus souvent 
sur ls collines et le haut des coilines ol les exploit,-ats ont lours installations. 

11est extremement important quo ls tubercules soient manids avec soin et aussi peu quo possible. 
Toute ineurtrissure ou coupure rdsultant des opdrations de r6coite ou d'infestation d'insec:es acc~ldrera 
le rythme de dtrioration des tubercules. En outre. los tempdratures optimales (entre 13 et 160 C) 
auxquelles les patates douces devraient te stockdes ont tendance hWe plus basses quo ls tempdratures 
observ~es dans une bonne part do la r~gion de la culture de la patate douce au Rwanda.' 11est difficile 
do savoir si les temperatures ncessaires pourraient etre obtenues aisdment et dconomiquement par l'une 
ou I'autre mdthode. 

Comparalson des coots 

Les coOts de 'la conservation en terre et des autres m~thodes sont en gros Equivalents. Aucun 
effortaatd ddployd auparavant pour d6terminer quels seraient ls coOts du stockago des tubercules frais. 
L'auteur a estimd que ls coots d'investissement ou de d~marrage de modes do stockage capables de 
recevoir 200 kilos do patates douces seraient do 2600 francs: 

* 2 grandes caisses en bois, 800 francs pice 	 1600 f 
* 2 bassines en plastique, 300 francs pice 600 f
 
0 Protection en plastique 200 f
 
0 Paille 50 f
 
• Grillage 	 100 f 
* 	 1 pot en terre, 50 francs pice .
 

2600
 

1hs'agit lA d'une grosse d~pense liquide pour le m~nage agricole moyen don! le revenc mondtaire annuel 
est de 22.000 francs (11, p. 43) et c'est l'un des premiers obstacles qu'il faudrait supprimer avec t'aide 
du gouvernement. 

Les ddpenses d'dquipement corrspondant hchaque stockage de 200 kilos de patates douces sont 
de 400 francs. Cette estimation est bas~e sur I'hypoth~se que ls caisses, les bassines et le grillage 
peuvent servir 10 fois avant d'etre remplacds, que la protection en plastique peut servir deux fois et que 
le reste de I'&iuipement devra 6tre achetd chaque fois qu'un silo est prepare. Les coOts do la main
d'oeuvre sont plus difficiles quantifier. Nous avons estimd.que ls bsoins de main-d'oeuvre pour la 

Les tempEratures du Plateau central se situent en moyenne entre 180 Caux points culminants et 220 
C dans ls hauteurs moins dlevdes. 
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preservation et le stockage de 200 kilos correspondaient I cinq personnes-jours. Si I'on se fonde sur un 
taux de salaire rural quotidien de 30 A60 francs, les cofts de lamain-d'oeuvre devraient se situer entre 
150 et 300 francs. Si I'on ajoute les coOts de [a main-d'oeuvre aux ddpenses d'dquipement, le total se 
situe entre 550 et 700 francs. Les coOts de [a conservation en terre et des autres mdthodes de stockage 
sont en gros dquivalents: 

En te=e Autres mdodes 

francs 
Valeur de Equipement 400 
la production Main-d'oeuvre 150-3 
ddlaiss~e 700 550-700 

Ceci suppose dgaement, en rabsence de donn~e prouvant le contraire, que les perts lides au stockage 
sont dquivalents. Le plus vraisemblable, toutefois, est que les pertes r6sultant des autres m~thodes seront 
plus grands, notanment pendant une jAriode d'apprentissage. Les autres mdthodes s'accompagnent aussi 
de frais de ddmarrage relativement importants. 

Le risque de pertes est l'obstacle leplus probable AI'adoption des autres mthodes de stockage 
ou au remplacement de laconservation en terre par ces m~thodes.' II incombe aux services de recherche 
ct de vulgarisation d',laborer des m~thodes simples et peu cofteuses et d'dtablir laprobabilitd des pertes. 
11semble, ndammoins, que [a conservation de la patate douce au niveau de l'exploitation a atteint un seuil. 
La croissance demographique rapide incite au d~veloppement de la culture intensive. A mesure que la 
culture intensive se ddveloppe et qu'il se produit des changements dans ls techniques agricoles, telles 
quo l'irrigation et Iadoption de varid.ds prdcoces, le coft d'opportunitd de la conservation en terre va 
avoir tendance Aaugmenter et d'ici peu ilddpassera le codt des autres mdthodes. En prdvision de cette 
situation, la recherche devrait We prete 5 offrir des solutions de remplacement expdrimentde qui 
s'appliquent biea aux conditions du Rwanda. 

Transformation de Ia patate douce 

La conservation des tubercules frais ne traite que le probI~me de lad6ldrioration, et encore 
seulement dans des conditions limitdes: il est improbable que ls tubercules puissent etre stockds pendant 
plus de trois &quatre mois. La conservation aura peu d'effet sur le coOt de transport. Une solution aux 
deux problmes de volume et de ddtdrioration est la transformation - transformer les tubercules en de 
nouveaux produits, de plus grande valeur qui sont moins volumineux et plus faciles A manier et h 
transporter. Les formes de transformation que nous allons examiner sont cells qui s'accompagnent aussi 
d'un mode do stockage relativement simple comnme laraise en rondelles et le broyage, ainsi que celles 
qui sont susceptibls de produire des aliments qui seront acceptds par la population urbaine et 
Eventuellement la population rurale. 

'S i, par exemple, 30 pour cent des 200 kilos stoc.ds dans un silo sont perdus, cs pertes reviendront 
I plus do 500 francs pour le producteur. 

http:varid.ds


107 

Acceptab'litE et ernplois 

Le succ~s remportd par la farine de manioc dans les rdgions urbaines du Rwanda, en particulier 
Kigali, porte I croire que la farine de patate douce pourrait We tout aussi bien accept6e, dtant donnd 
qu'elle peut servir aux memes emplois. L'utilisation de farine pour preparer le Lfu ou V'ugji est 
acceptde dans le r~gime alimentaire des villes. La farine de manioc est un produit relativement nouveau 
au Rwanda. Le manioc a Etd introduit, ou du moins encourag6 et largement ddveloppd par 
i'administration beige pour servir de culture contre la famine, mais H a com.,iencd A acqudrir de 
i'Importance en tant que produit alimentaire, en particulier r6cemment dars les villes. La production et 
]a consommation se sont ddveloppdes plus rapidement que pour les autres cultures, en grando prtie du 
fait des avantages que la farine de manioc offre au rdseau de commercialisation et Tinalenient au 
consommateur urbain. 

Neuf mdnages sur 10 consomment de la farine de manioc, qui est presque entirement achetde 
(12, p. 1-6). La valeur annuelle moyenne de la coisommation m~nagre de manioc est 5.500 francs, 
dont la farine reprdsente les deux tiers. Malheureusement, l'Etude ne possde pas encore de chiffre sur 
la consommation mdnag~re vdritable, ni sur les prix appliques dans ]'estimation. Les m~nages ruraux 
consomment environ 200 kilos de farine de manioc par an. Etant donnd que les families des nidnages 
urbains sont plus r~duites mais que ces derniers ont une plus grande tendance Aconsommer de la farine 
de manioc, les m~nages urbains consomment probablement autant, si ce n'est davantage, que ls mdnages 
ruraux. 

Les rondelles de patats douces s~chdes pourraient tre recoastitudes, bouillies et consommdes 
de cette fagon, ou encore elles pourraient tre pildes ou broy6es sous forme de fufu, Aconsommer avec 
des haricots et de la saice, comme c'est le cas avec ia farine de manioc. La farine de patate douce 
pourrait servir k d'autres emplois conomiques et acceptables aux yeux de la population. Elle pourrait 
servir, mdlangde avec d'autres farines, d'ingr&Iient pour ]a fabrication de p~tisseries simples vendues sur 
le .archd - beignets et muffins - qui se rdpandent de plus en plus Eur les march~s urbains et ruraux.s 

L farine de patate douce pourrait aussi offrir des possibilitds commerciales sous forme de levain 
bon marchd pour la fabrication de pain, comme cela a tE pdriodiquement le cas das le reste de I'Afrique 
avec la farine de manioc. Lorsque la pate douce est utilisde, le mlange optimal pour la fabrication de 
pain est 20 pour cent de farine de patate douce et 80 pour cent de farine de bid. Pour les articles de 
boulangerie pour lesquels le gluten est moins important, une proportion encore plus importante de farine 
de patate douce pourrait sans doute tre utilisde. Meme avec une niarge commerciale de 50 pour cent, 
la farine de patate douce pourrait se vendre meilleur marchd quc ia farine de bid, dont le prix au dtail 
est de 100 francs le kilo. 

Sur la plupart des marchds, i existe une section pour la prEparation et ia vente de beignets et autres 
pAtisseries simples. La farine de bid est rarement la seule ou meme la principale farine utilisde pour la 
confection de ces articles. Les farines provenant de sources aussi diffdrents que I'arachide, le pois et 
le sorgho sont souvent utilisdes. Un pAtissier sp6cialisd dam Ia prEparation de beignets, qui nous avons 
donnd de la farine de patate douce, a d~clarE qu'il n'avait pas rencontrd de problbme pour vendre des 
beignets contenant de la farine de patate douce. 
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Type et organisation de la trensformation 

11n'existe pas de transformation traditionnelle de la patate douce au Rwanda. Dans d'autres pays 
oi1 ]a patate douce a de l'importance dans le regime alimentaire, on observe de nombreuses mdthodes de 
transformation. En Papouasie, par exemple, une technique 4 relativement forte intensit6 de capital est 
employee pour la confection d'un produit qui ressemble au gari, appeli riz kaukau, N base de patates 
dou.es, qui est conservd, cuit et consomm d'une mani~re fort semblable au riz (13, p. 'i29 et 430). En 
Inde, la farine de patate douce serait souvent utilis~e dans la preparation des articles de boulangerie et 
peut representer 25 pour cent d'un m~lange de farine de bld et de patate douce pour ia preparation de la 
pate b pain (14, p. 305). Au Carmeroun, la farine de patate douce sert I la preparation de gAteaux et 
d'articles de boulangerie. Les tubercules sont lavds, ropds et schds, puis piles en farine qui sert h la 
confection de nombreux articles de pAtisserie (9, p. 107). Les anciens Maoris de Nouvelle-ZMlande ont 
inventd le ka, un produit base de racines cuites qui se conserve facilement et les agriculteurs de la 
Chine du sud fabriqlk:nt un produit analogue, ainsi que des formes de farine conservables, des granalds 
qui rappellent le 5g (produit comme le ggO) et des flocons sdchds (15, p. 25). Dans la region de 
Nyanza, au Kenya, et dans l'ouest de la Tanzanie, Is tubercules sont pelds, coupds en rondelles et 
s~ch&s, puis broyds en farine avec du sorgho et du mais pour la fabrication de I'uag.l" ou Wj (16, p. 71). 
En Tanzanie, les tubercules sont bouillis, coupds en tranches, sdch~s et conserves sous forme de rondelles 
sdch6es (9, p. 107). 

L'exemple du manioc. L'Udvolution de la transformation du manioc en Afrique d I'Ouest est 
instructive. Le manioc frais est une denrde tr~s pdrissable, qui commence Ntmontrur des signes de 
pourriture dans les deux jours qui ,uivent la rdcolte. En conseuence, lorsque !cs producteurs ont voulu 
vendre ou stocker ia production ey,:dentaire, ils ont dO trouver une forme de transtbrmation. 11existe 
deux types de transformation de base en Afrique, la production de gari ou fArinha fie mandioca, qui est 
une farine de manioc compos~e de racines qui ressortent rftpds, et le kokoote, fari ie composde Apartir 
de racines sdchbds. IIn'y a qu'en Afrique de I'Ouest que ces deux types de transformation sont utilisds 
et i convient de noter, pou' ia transformation de la patate douce, que IAoa ces jtux produits sont 
fabriquds, la farine, qui est meilleur march6 fabriquer et dont ia valeur vdnale est moindre, a dt6 le 
premier produit I etre acceptd (17, p. 113). En Afrique de I'Ouest et en Afrique Centrale, le type de 
transformation le plus rdpandu est toujours la production de farine en ayant recours aux opdrations de 
lavage, d'dpluchage, de sbchage, puis de pilage des racines sdchdes en farine fine. 

Les deux procedures diffbrert par le produit final obtenu et leurs modes de consommation, le Lad 
6tant consommd comm.e du riz, la farine de manioc servant 5 la preparation de divers produits 
ressemblant aux beignets comme le fiufU ou l'ugai, que l'on trempe dans une sauce et consomme de cette 
faon. Les deux procedures ont dgaement des effets diffdrents sur I'organisation de la production et de 
la commercialisation. 

La fabrication de la farine de manioc exige peu d'duipement et relativement peu de temps, mais 
procure toutefois un produit aisdment conservable et commercial isable. Les producteurs peuvent 
facilement peler, laver et faire s~cher les racines avec un minimum d'd&uipement. 11n'y a probablement 
pas d'6conomie de taille qui puisse en.ourager Iacentralisation de Ia transformation. Les possibilitds de 
commercialisaton sunt rehaussdes lorsque les exploitants se limitent la production et A la vente de 
racines sdchdes, la farine dtant fabriqude au stade le plus proche du consommateur. De la sorte, les co(ts 
de transport et de manutention sont sensiblement rbduits. 

Le gai, produit qui ressemble au riz, exige beaucoup plus de main-d'oeuvre et d'dquipement. 
C'est un produit dont le coOt est dlevd et dont la valeur vdnale est relativement dlevde (18, p. 10). Du 
fait qu'ii n~cessite un plus gros investissement, il y a probablement des dconomies de taille qui justifient 
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la centralisation de la transformation. Kreamer montre que la fabrication du gui dvolue vers un syst~me 
de production centralisd h mesure que les transformateurs, 6quipds de matdriel moderne pour la 
fabrication d'un article destind Ala vente commerciale, passent des contrats avec des producteurs pour 
acheter des champs entiers de manioc et exp~dier les racines h leurs usines de transformation (18). . 

En Afrique Centrale, y compris au Rwanda, ia transformation du manioc en est toujours au stade 
ieplus 6l6mentaire, k savoir le simple s~chage au soleil de racines fendues, parfois lav~es, destinies 
exclusivement k la fabrication de farine pour la prdparation de fifu ou d'ugali. 11 , a une raison Acela. 
Les exploitants pratiquent pour la majoritd I'agriculture de subsistance et ils'agit la de Ia forme de 
transformation la mois cotteuse pour conserver les racines. 11existe l'influence suppidmentaire, au 
Rwanda, d'un hdbitat dispersd qui favorise la d~centralisation. Ces facteurs auront probablement tendance 
I exercer des influences analogues sur le d6veloppement de la transformation de la patate douce an 
Rwanda. 

Falsabiliti technique 

Les mdthodes les plus simples, les moins cotteuses seront adopt~cs en premier lieu, les 
exploitants pelant, coupant et faisant sdcher au soleil les patates douces et la farine dtant fabriqude par 
le ddtaillant ou le consommateur. Comme latransformation du manioc, la transformation de la patate 
douce sera d'abord d~centralis~e. Les exploitants prdpareront les patates douces sous forme de rondelles 
sdch6s ou de patate douce rfpde, qui seront commerciais e sous cette forme puis transform~es en farine 
juste avant I'emploi. La fabrication de rondelles sdch es est r~aisable au niveau du m~nage et c'est le 
niveau auquel cette transformation devra 8tre rlisde pour tirer le maximum ,avantages du faible poids 
et de la facilitd de traisport du produit. 

Pendant nos travaux sur le terrain, nous avons expdrimentd une mdthode rudimentaire pour couper 
la patate douce en rondelles et les faire s..ier au soleil - dpluchage manuel des tubercuies, coupe en 
tranches et s~chage des rordelles sur des nattes au soleil pendant deux jours, puis stockage dans des sacs 
en plastique ou dans des caisses m~talliques pendant plusieurs semaines.6 La plus grande quantit6 que 
nous avons traitde la fois a Otd I'dluivalent sdchd de 30 kilos de tLJercules frais. Le s~chage approprid 
des rondelles et leur prdservation h sec ont dtd faciles pendant la saison sbche ma. sm s.,nt rdvdl~s plus 
difficiles pendant la saison humide. Lorsque des rondelles dtaient insuffisammen: scies, elles 
ddveloppaient rapidement des spores qui entranaient de la moisissure et se gAtaient.1 

Des pdriodes insuffisantes de soleil pendant la saison humide peuvent constituer un obstacle aux 
techniques de sdchage les plus rudimentaires. C'est le cas avec le manioc, qui est plus rare et de mois 
bonne qualitd quand le temps est plus humide (octobre, novembre, mars et avril). Les producteurs 
de-ont dviter de faire sdcher leurs patates douces pendant ces mois-I, dtant donn qu'il est trbs peu 
vraisemblable que les produits ddrivds de la patate douce aient, dans un futur proche, une valeur 
suffisamment dlev~e pour justifier l'emploi de mthodes et d'dquipement plus sophistiquds qui puissent 
attdnue. le problme de l'absence de soleil. Une fois schdes, cependant, si les rondelles peuvent We 

Pour un s~chage plus rapide et plus complet, les rondelles pourraient etre placdes au-dessus du sol, 
sur des supports. 

7Pour obtenir les meilleurs rdsultats de stockage, les rondelles devraient tre sdchdes dans des 
conditions d'humiditd infdrieures A15 pour cent. Au-dessus de ce niveau, elles retiennent et conservent 
r~ellement I'eau et se gAtent rapidement. 
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conservdes dans un endroit sec, le stockage ne devrait pas poser de problme quelle que soit ia saison. 
En Tanzanie, on signale que les rondelles schdes peuvent etre conservwes aussi longtemps que deux arts 
sans ddtdrioration apparente (9, p. 107). 

Coait de I production 

Les rondelles ou les patates douces sdchdes suivant l'une des faqons ddcrites ci-dessus peuvent 
etre moulues dans des broyeurs destines A[ a fabrication de farine Apartir de mats, de sorgho ou de 
manioc. Pour la consommation directe sous forme de hf, une farine plus grossire mais moins coOteuse 
pourrait etre facilement prdpar~e en pilant lee, rondelles dans un mortier. 

Dans notre experience, if a fallu 30 kilos de tubercules frais pour obtenir I I kilos de farine, soit 
un taux de conversion de 3 pour 1,1, ce qui correspond aux observations qui nous ont t6 communiqudes 
par Joseph Mulindagabo, le technician principal chargd des travaux de vulgarisation relatives aux racines 
et tubercules AI'iSAR. Ailleurs, un taux de conversion de cinq pour un a dtd observd (19, p. 393). La 
quantitd de farine qui pourra etre fabriqude Apartir de tubercules frais variera suivant ia varitd et aussi 
la technique employee. Nous avons supposd quo les mdthodes de coupe manuelle en rondells et de 
s~chage au soleil employdes dans notre expdrience dtaient techniquement inefficaces et que, pour des 
volumes plus dlevds, ls cofots unitaires diminueraient; nanmoins, le coOt au kilo de la production de 11 
kilos de farine, en incluant I'achat de la matitre premiere, 6tait de 50 francs: 

Composantes du coOt CoOt au kilo
 
(en francs)
 

Patate-douce 23'
 
Main-d'oeuvre (2 personne

heures) 25
 
Broyage (droit de 2 f) 2
 
Total coot au kilo 50
 

Ce coot inclut I'achat des tubercules au march, le paiement de la main-d'oeuvre ndcessaire pour 
nettoyer, peler et couper ls tubercules et I versement d'un droit de broyage. I.es producteurs 
s'occuperont sans doute seulement de peler, couper et faire sdcher les tubercules, laissant l'opdration de 
broyage aux intermdiaires ou au consommateur. Leurs coots correspondront en gros h ]a moitid des 
n6tres: 

'Prix du marchd pour Ia quantitd de tuberculs frais ndessaire Ala fabrication d'un kilo de farine. 
II s'agit I tr~s probablement d'un scdnario AcoOt dlevd, dtant donnd qu'une part du prix du marchd pour 
les tubercules frais correspond au codt, ir mutO au producteur, du transport sur ia tete de la marchandise 
jusqu'au marchd. II reviendrait plus chef de transporter I'dquivalent en tubercules frais de rondelles 
s6ch~es ou do farine quo de transporter les rondelles schdes ou la farine memes. En outre, il est 
probable qu'une partie de la transformation, au moins ls opdrations de coupe en rondelles et de s6chage 
des rondelles, sera effectude au niveau de 1'exploitation. 



Comno2santes du coOt CoOt au kilo 
(en francs) 

Patate douce 20 
Main-d'oeuvre (2 personne-, 

heures) 
Total coot au kilo 28 

Le coOt des tubercules serait un franc mons cher par kilo, dtant e'onn6 qua les producteurs n'auraient pas 
I transporter les patats douces au marchd. Le cofit de la main-d ;euvre serait moins dlev6 en partie par 
ce quo la main-d'oeuvre personnelle du m6nage serait utiis6e au lieu d'engager de la main-d'oeuvre 
extdriure, mais aussi parce que les taux de salaire agricoles sont moins dlevds que les taux de salaire 
urbain (30-60 par rapport ! 100 francs) et, enfin, parce que le broyage serait effectud ailleurs dans le 
systbme de commercialisation h mois que ls producteurs vendent directement leur marchandise aux 
consommateurs. 

Avantages et conclusions 

Un avantage primordial pour le rdseau de commercialisation de la transformation de la patate 
douce en rondelles sdches ou en farine sera l'importance r~duite du pourcentage des coots de transport 
par rapport A la marge commerciale. Les droits de transport par sac seront moins dievds dtant donn6 
qu'un sac pourra contenir une plus grosse quantitd de fatine ou de rondells sdchdes que de tubercules 
frais. Le coot de transport relatif sera moindre parce que la valeur d'un sac sera plus dlevde. 
Pareillement, le fardeau fiscal sera alldgd. 

Pour les estimations suivantes, nous avons supposd que les rondells sdchdes, la forme la plus 
probable sous laquelle les patats douces seront transportdes de I'exploitation au consommateur ou au 
march6 de d(tai, coOteraient 30 francs par kilo sur le marchd d'approvisionnement et 40 francs sur le 
marchd terminal. 9 

Tuberculs frais Tubercules sdchds coups en rondelles 
francs/kg 

Prix de vente 14 40 
Prix d'achat _. 30 
Marge 5 10 

La marge commerciale de 10 francs reprdsente le meme pourcentage que celui du mach6 du manioc (voir 
Tableau 5.2). La valeur marchande escomptde d'un sac de 110 kilos sera de 4.400 francs, dont le droit 
de transport par sac reprdsentera 3 pour cent et ia taxe d'exp6dition reprdsentera 2 pour cent. Le schage 
avant i'exp~dition rdduira la part de la marge commerciale correspondant A i'exp6dition. Ces chiffres 

I La difference entre le coot de 50 francs pour la production d'un kilo de farine et le prix de 30 
francs sur le marchd de gros des rondells s&hdes provient de deux facteurs. Dans le premer cas, les 
tubercules frais ont td achetds sur le marchd, ce qui signifie que les producteurs ont dO ls transporter 
sur la tete h un coOt relativement dlevd. Dans le second cas, on suppose que des rondelles plus ldgbres 
et plus faciles b transporter sont apportdes au marchE. Deuxibmement, un droit de broyage 
suppldmentaire de 2 francs par kilo a EtE payd dans le premier cas. 
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ne prennent meme pas en compte I'dconomie suppldmentaire dventuelle qui pourra rdsulter du remplissage 

plus complet des sacs avec des rondelles qu'avec des tubercules frais. 

Les tubercule frais coOtent environ 14 francs par kilo AKigali et peuvent etre achetds pour 9 
francs sur les marchds d'approvisionnement de Gitarana. La marge.de 5 francs par kilo doit couvrir les 
droits de transport, les taxes, les coOts de main-d'oeuvie et les benefices des commergants exerqant le 
commerce sur grande distance. Si l'on considre la marge de transport xmme une valeur rdsiduelle, le 
montant disponible pour payer les services de transport une fois que tous les autres coots et que le 
bdnnfice brut de 2 francs par kilo sont soustraits, on obtient une moyenia de 1,3 franc par kilo disponible 
pour le transport (voir Tableau 5.2). D'apr~s les dornes que nous Lvon- recueillies sur six marchds, 
le droit de transport revient approximativement 23 francs par tonne/kilom~tre, ce qui reprdsente un droit 
par kilo de 0,02 franc pour chaque kilomtre.10 La marge relativement faible du commerce des 
tubercules frais porte h croire que les assembleurs/exp&liteurs peuvent voyager 50 100 kilomOtres pour 
approvisionner les marchds suivant la qualitd de la route. Ceci diffiere largement d'un rayon dventuel 
d'approvisionnement des marches pour les assembleurs/expditeurs de manioc (en supposant aussi une 
marge bdndficiaire brute de 2 francs par kilo) de plus de 100 kilombtres. 

Si les conunerqants achetaient des rondelles de patate douce sdchde coftant environ 30 francs le 
kilo sur les marches d'approvisionnement et peut-etre 40 francs sur les marchs urbains de Kigali, [a 
marge rdsiduelle disponible pour les droits d'exp6,ition serait plus grande, et pourrait atteindrejusqu'k 
4 francs par kilo. En consequence, le rayon d'approvisionnement des marches pourrait s'dtendre jusqu' 
200 kilombres, plus du double par rapport au rayon d'approvisinnement des marchds de tubercules frais. 
Si ['on suppose que les prix ruraux sont analogues pour la vente en gros des patates douces, le rayon 
hypothdtique d'approvisionnement des marchds s'agrandit de 50 kilcabtres mesure que la part de la 
marge disponible pour payer les droits d'exp6dition augmente de I franc:" 

Montant disponible 
pour l'exp&lition Rayon d'appr'visionnement 
(fran.s par kilo) des marchds (en km) 

1 50 
2 100 
3 150 
4 200 
5 250 
10 500 

Avec des options de transformation et de stockage amndliordes Atous les niveaux du marchd, la 
patate douce pourrait atteindre un niveau de possibilitd de commercialisation semblable I celui atteint 
remarquablement vite par le manioc. Ceci aurait pour avantage que la base de production des patates 
douces serait plus grande et qu'elle pourrait s'dtendre encore davantage sur l'ensemble du pays; l'effet 
sur le revenu de ]a demande accrue se propagerait davantage. Aussi, le recours h la culture intensive 

'o La Banque mondiale estime les coOts de transport entre 20 francs par tonne/kilombre sur des routes 

goudronndes et 60 francs par tonne/kilombtre sur des routes communales non goudronn~es et mal 
entretenues (Banque mondiale, p. 34). 

" Cette observation n'est vraie que pour le transport par camion. Pour le Iransport sur ]a tete, par 

contre, le rayon d'approvisionnement des marchds n'augmente que de 1,5 kil mbtre pour chaque franc 
suppldmentaire disponible dans ]a marge servant Acouvrir les coOts de transp, rt. 

http:kilomtre.10
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offre des possibilitds de production accrue. Avec l'expansion du march, les producteurs pourraient 
ripondre aux besoins en patate douce, amliorant ainsi leur revenu. On peut concevoir que dans vingt 
ans, le stockage et la transformation seront des operations courantes du march6 de la patate douce. 
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