
-------------------------------------------------------- 

AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
PPC/CDIE/DI REPORT PROCESSING FORM 

ENTER INFORMATION ONLY IF NOT INCLUDED ON COVER OR TITLE PAGE OF DOCUMENT 
1. Project/ Subproject Number 2. (ontraict/Grant Number 3. 'ulblicalion Date 

936-5459 1IilI-5459-A-00-204 1-00 Iel993 
4. l)ocument "fitle/lranslatedTitle 

Itude Iili re Nais: Cornposanlte "lcch1ologic Alimntai re c Perspectives stir la Traisformation des Cer~ales Si"c hes/

Maize Subsector Study: The Food Techinology Componcnt and Perspectives on Coarse Grain Processirig
 

5. Aulhor),) 

1. SaIogo. ()usIaina 

2. (oita. Ibrahim 

3. I)cIrubd Niama Nango 

6. (Contribulin.g {rganin.ition~s) 

Institut d'Economic Ruralc. ramako (IIER)
e)partment of Agrictltural lHconomrics. NIichigai State tn iversity (mSU) 

Itostitut du SalicliPRISAS Program 

7. Pi ginalion 8. Rleporl Number 9. Sponsoring A.I.D. Office 

33e d'In formation No 3. (i/]:(IEI)IR\A I) UJSAIl)/Banmako 

1l). Abstract (oplional - 2 l word limit) 

II. Subject Keywords (optional) 

I. Mali 4. coarse grain

2 maize sub-sector 5.
 
3. food tecnliology 6. 

12. Suplicmentary Notts 

13. Submitting Official 14. lelephone Nouber 15. Todar's Date
 

Miel i' Weber,PIroict Director 
 517-353 8639 Septenlber 20,994 

D O N OT w rite below this line --------------------------------------------------------------

16. I10(11) 17. Incument Disposition 

I)OCR I INV DUPLICATE 

AID 5901-7 (10/88) 



MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RUPAL REPUBLIQUE DU MALI 
Un Peupic - Un But - Une Foi 

INSTITUT D'ECONOMIE RURALE 

DEPARTEMENT PLANIFICATION AGRICOLE ET 
ECONOMIE RURALE 

ETUDE FILIERE MAIS:
 
NOTE D'INFORMATION NO,3]
 

COMPOSANTE TECHNOLO GIE ALIMENTAIRE ET
 
PERSPECTIVES SUR LA TRANSFORMATION
 

DES CERI/'.LES SECHES
 

Ousmane SANOGO 
Ibratlim GOlTA 
Niampi Nango DEMBCLd 

Juin 1993 Duncan BOUGHTON 



AVANT-PROPOS 

Confornirnent au contrat PRMC/IER relatif AiI'6tude filire mais, une note 

d'information No 3 a 6t6 r6digde pour donner des indications stir I'6voIution des travaux. 

Elle vise trois objets principaux: 

• 	 Faire le point de l'excutioi des activifcs de la composante technologie 

alimentaire de I'6tude; 

* 	 Donner qtielques informations stir les perspectives de la transformation 

des c6rales locales en milieu urbain; 

0 	 Enfin jeter les bases de la collecle de donmies diirant la saison des 

pluies daris le but de mieux apprcier I'aspect de Li saisonmalit6 stir le 

niveau de la consommation des mcunages (voir budget palie C). 



PARTIE A
 

NIVEAU D'EXECUTION DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE
 

TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE DE L'ETUDE FILIERE MAIS
 

Introduction 

L'utilisation des c6r6ales sches dans la consommation des m6nages au Mali est 

confronte au probl~me de transformation de celles-ci. En effet, dans la majeure partie 

des zones rurales ainsi que dans certaines zones urbaines, les cerjales sbches (mil, 

sorgho, ntais, etfonio) subissent encore lune transfotnalionmanuelle soil au niveaz dii 

dicorticage ou au niveau de la mouture. La duret6 des grains, la p6nibilit6 du travail de 

d6corticage, de production des brisures ou de ]a farine sont des goulots d'6tranglement 

pour la consommation des cdrdales locales sOches. 

Compte tenu de l'importance de la question, et des constats 6tablis au cours de 

l'enquete de reconnaissance rapide menge au ddmarrage de l'6tude fili re mais, Line 

requfte de financement a 6t6 formul6e et a requ I'approbation du PRMC pour couvrir les 
activitds du volet consemmation/transformation. Ce financement a permis le ddmarrage 

d'une enqu&te de consommation auprs de 140 unit6s alinientaires dans le District de 

Bamako. C'est au cours de ce suivi que les activit6s de la composante technologie 

alimentaire ont 6t6 prises en compte. 

Ce volet a pour objet de deboucher sur des produits acoeptablespar les 

consommateurs. II s'agit de traduire en acte de recherche technologique les pr6f6rences 

des consommateurs. La composante tente d'ctudier non seulement le comportement des 

consommateurs quant Il'utilisation des produits transfornies mais devra d.boucher sur: 

0 le maintien et l'amilIioration de la quali6i('tin certain nombre de produits 

transforins acceptal-les par les consoninmateurs; 

* la proposition d'tin type (l'6quipement m6canis6 appropri6 Ala 

transformation du inais. 

La d6marche it6rative adopte a consist6 a recenser dans tin premier temnps les 

produits transfornius existants en Ieurs faisant suhir tin test de laboratoire, et a recticeillir 

dans tin second temps les opinions des consonimatetirs par Uie cnqticte de consoniniation 

(lans Ics unites alimentaires et/ou par des tests diagnostics ou tests (Ie farincs ell VLIC de 

I'ani6lioration des produits. 
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Ainsi, ce chapitre Apour objet de faire le point des travaux ralis6s au niveau de 
]a composante technologie alimentaire de I'6tude filiare ma'is. 

Recherclies effectu6es stir les produits transfornins existants 

Les recherches ont Pu tre men6es grAce la r6alisation de trois activit6s, A 

savoir: 

0 l'enqu~te sur les caract6ristiques et les habitudes de consommation dans les 

unites alimentaires au cours de laquelle nous avons rectieilli, les r6actions 

et commentaires des inidag~res stir les produits transform6s t base de 

nais; 

0 les analyses de laboratoires qui ont permet d'avoir des informations stir les 

caract6ristiques physiques, chimiques et culinaires des produits transform6s; 

0 les tests diagnostics qui ont permis de distribuer au niveau des m6nages des 

produits qui ont 6t6 6valu6s Aideux niveaux: avant et aprds cuisson. 

Ce sont les farines qui ont 6t6 testOes au cours des tests diagnostics. Le choix a 6t6 guidl6 

par les conclusions de I'enqut&e formelle du 19/08/1992 au 05/10/1992. En effet, il est 

ressoitide cette enqute que la faiine est le prodmt le plus cotramnmnt tilfisi dans les 

mdnages comparativemnent atx atrespioduits transform Cs. Les plats les plus 

frfquemment consommes h base de c6r&ailes skches (t6, couscous, bouillie) sont tous 

pr6pards avec la farine. 

1.1 Tests de produits itransfornn~s au laboratoire 

lls ont pour objectif de d6terminer Its caract6ristiques physiques, chimiques et 

culinaires des prodLuits tiansforms. Ceux-ci permettent d'expliquer les prcf6rences des 

consoiniaten rs. 

Les tests ont port6 stir: 

a) L 'valuation dI I(eCPde dCOrtc d's grains 

Le degr6 de dfcorticage est le facteur qli a le plus souvent 6t6 6voqu6 par les 

m6nag&ers comme 6tant tin critre ie qualit,5 des plats. II a 6tt. dItermine par: 

la coloration des grains (1ecortiq u6s par la m6thode die May-Creunwald. 

Elle donne les moyennes (Jes valcurs relevees stir les deux faces (lti grain 

d6cortiqu6 (face dorsale indiquant I'cnlhveimnt du p6ricarpe el I face 

0 
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ventrale, l'enlvement du germe). Les moyennes obtenues aI cours des 

travaux par type de d6corticage varient de 2,48 A2,96 pour les produits 

d~cortiquds ACERECOM, de 2 a,2,68 pour les produits d6cortiqu1s par les 

moulins de quartiers et de 2 ,2,78 pour les produits dcortiqu6s 

manuellement. Ces chiffres reprdsentent stir le tableau de I'echelle 

internationale de notation tin ddcorticage trs moyen pour les prodtiits 

CERECOM; par contre le ddcorticage est bien pour les moulins de quartier 

et le d6corticage manuel. 

* La d6termination du taux de cendres: A ce niveau, les sernoules USA (aide 

alimentaire) et les produits issus de ddcorticage manuel et mouture 

mcaniqtie (les brisures et les farines) se sont rv6les bons car ils ont tous 

un taux de cendre inftrieur ,I %. Cela signifie que leur qualitd de 

dcorticage est acceptable. 

0 	 la ddtermination du taux de lipides: la d6termination des taux de lipides 

indiquent le degr6 d'cenlvement du germe lors dui d6corticage. Les 

donndes recueillies au niveau des trois techniques (CERECOM, 

ddcortiquetuses du qtiartier, manuel) ont rv616 que tous ces produits 

contien. 1 nt beatIcoup de lipides. Ils ont tous un taux de lipides supirieur 

6 1%, d'oh Ia ticessit d'obtenir ii degenrmeurpenettantd'avoirdes 

produits qui pourront itre conser.s un peu plus longtemps. 

b) 	 L 'valuation de la qualit( des farines 

Cette 6valuation a portd sur la dItcrmination de la granulomdtrie jLi SC corifo'd 
souvent avec Ia texture. Elle petit re considre colime 6tant liataille des partictIles qui 
constituent la farine. La granulom6trie moyenne appel6e G 50 a 6t6 ddterminde stir les 

farines 	de diffdrentes techniques de mouture. Cette granulom11trie a 6t6 dtermince au 

Rotap-Shaker. 

Pour ia farine CERECOM le G 50 est de 245 microns. Elle est jugde grossicre 

par les 	m6nagbres. 



Quant 	A la farine fabrique manuellement le G 50 obtenu est de 180 microns. Elle 

est tr~s bien apprdcide par les mdnag~res "Acause du fait qu'elle est fine et s'adaptce bien A 

la prdparation du t6. Enfin, pour lesfarines issutes des notilins de quarlier, norts a'ons 

obteni 	 tin G 50 de 150 microns. Ces fatines sotit jugies comme ctant les meilleures 

car elle peretteint de preparerfacilement tous les plats traditionnels (to, bouillie, 

coUscotuS). Le broyeur CERECOM apparaitdonc coitine inadapte b cause de la 

grossiretede ses fatines. 

c) 	 Les anialyses cu/inaires 

llsont pour objectif d'apprdcier la qualit6 des plats prdpar6s Abase de produits 

transfor-n6s. L'essentiel des analyses portent stir les plats i base de farine. Ces analyses 

ont dt6 	centrdes stir le t6 et le CotIsCous. En ce qui concerne le t6: I'6valuation a porte 

stir ]a 	stabilit6 (consistance apr s 24 he,.ires), la quantit6 W'eati pour la cuissoni ctle
 

rendement du t6. I1a 6t6 remarqu6 que hi consistance a vari6 scion les techniques ie 

d6corticage et de mouture. Stir le plan de la qualit6 du to, ies farines des moulins de 

quartier, de fabrication rianuelle et les semoules USA se sont rvi16es meilleures donnant 

tin bon 	t6. 

L'eau de cuisson est (ie1000 ml pour lifarine s~che CERFCOM contre 750 ml 

pour les autres issues des nioulins ou de fabrication mianuelle pour 100g de farine das les 

deuix cas. Les rendements sont plus 6lev6s chez les larines CFREICOM. 

S'agissant du couscoUs I'6valtiation a concern3 Un icuement Ic rendelnent. 11est 

sensiblerent le mme pour toutcs les farines quelquc sit Ic type dC fabrication. 

1.2 	 Pr-test des fiarines CE'REC()N ati'prk des ni~nagi.rcs 

Le pr6-test s'es! dW It au 1)993 nagdrcs dtuis Ieul dii 	 18 23 Jian vicr aupr~s dc dix iii 

quartier Sabalihougoti. (C pr-iet a &t&condtii avec I'appiu dc M. I)omien lIrinsini 
(technologue alinmentatire). I)ctix IMirineCs (ICnas (I l(()M on! ci0 t11c, . I Ilr 1 iec 

ordinaire qui cst tin soits-iproduilt de hi. 	 C I;tarint' ditcIabricationldes brisren el extlr 

(obtenue par tamisage (I hi falne ordiinaire) qui est r .s Ifi c. 

L.es iii-nagdres ont re'u trois kilograinems dc clia(lie type dc fIiri ne poiir lmr1;rer 

(i t(, Cl (ItdIla II ress de cialion i 	 ICS(li c~l.COt iS hci illic. til Idl'pll)!r (Ic' iiiig rtS (lilC 

dcux farines olt dI& rneconnuelpituIil),C% lr la i)r )irailion diu c'tisC,L , par contre Ia 
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farine extra est jug6e passable pour la bouillie et aucune des deuix farines West apprdci6e 
pour la pr6paration du t6 qui 'apas pu tre consistant. Les mjnagbres atibuent le 
manque defernetj du 16 btla vieillesse des grains dont la fafine est issue et au taux 

jlev6 de son (flbres). 

Au niveau dI laboratoire, les caract6ristiques chinmiques des farines du pre-test ont 
6t6 d6termin6cs: les protdines, les fibres, la matir grasse, et les cendres. Les r6stultats 
ont montr6 que les meilleures caract6ristiques se retrouvent chez la farine issue du 
d~corticage manuelle avec mouture m6canique (le taux de cendre est faible, le taux de 
lipides 	est aussi faible). Toutes les autres farines ont des valeurs d6passant les normes
 

recherch6es.
 

2 	 Amiiforation des prodidis: recherche d'une farine de ma'is accel)lahle par les 

consommaleurs 

Les r6sultats du pr6-test nous ont amen6 a retenir pour le premier test Aigrande 

dchelle 	du 5 au 20 f.6vrier 1993 quatre farines:
 

* 
 farine a base de grains jaunes (lcortiqlus
 

* 
 farine a base de grains jaunes non-d6cortiques
 

* 
 farine Abase de grains blancs d6cortiqii6s 

S farine base de grains blancs nun-(ecortiqu6s 

Toutes ces farines ont Ct chacunc testec aupres de 35 m6nag&res. Elles ont t61 
fabriqcudes A CERFICO()M Apartir des grains (Ic Ia noutivelle campagne avec tine maille de 
0,8 im dans le broycur. ( Taque ninagdrc a pr~par du t6 et de Iabuillie. 

Ces farines ont Ct micux apprciecs par Ics mionag~res. Les critiques enregistr6es 
portent stir la grantilometrie qLil a t .iug~e movenne, l-es farincs jaines et t)lances des 
grains dcortiqus sont honnes pour Ic t(^. iujant aux fdriwes issues des grains nun
decortiqts, Ils avis tlailnt pariag;IS tcanuse dle I'inexperience dt' ccrlamines inenag,.res. 
Les analyses ode laboratuire (IL'cs fariries oit inuntre (ietles grains nun-dOcrtiqtuos nt 
plus de fihres qut, ICes grains dtcI rliqu:s. I .cs farin,. 1tainis s ivec lainis fills oit aussi 

noins de fibres. (Globaleinent les talx le cenld es sonl pilus faibles qtie chiz les anrilies 

du pre-test. 
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Suite aux r6sultats des pr6-test et le premier grand test les dispositions suivantes 

ont t6 	prises pour amc1liorer la qualit6 des farines de mai's avant le deixi6ine test qui 

s'est d6roul6 du 19 avril aui 15 mai: 

* 	 le mafs blanc a 6t6 retenI pour la fabrication des farines. Les raisons sont 

les suivantes: d'abord il est plus farineux donc plus facile ai broyer par le 

broyeur Ai marteaux qui a montr6 ses limites avec les vari6tds vitreuses 

comme le ti6manti6. Ensuite i1r6pond au crit~re de proprt6 exig6 par les 

m6nagres notamment pour les farines issues de grains non-d6cortiqu6s; 

0 	 les grains ronds sont utiliss pour les farines de grains ddcortiqucies. Ces 

grains se pretent mieux aux d6corticages que les grains dent6s; 

0 	 un nettoyage syst6matique (deux ou trois fois selon les n6cessitds). 

a 	 un tamisage manuel (avec tamis ordinaires utilis6s au niveau des m6nages) 

au lieu du tamisage m6canique (les brosses du tamis 6lectrique forqant la 

sortie des particules grosses avec la farine); 

* 	 recyclage presque tota! de brisures en farine pour am6liorer la qtialit6 de la 

farine. 

D'autres actions avaient 6t6 entreprises avec le lPAPME/Canada pour I'obtention 

de farines d6gcrm6es. Malheureusement, au lieu d'tn dfgernieur dans Ia coiniande (lIi 

matdriel SISMAI\ de Dakar (S6cn6gal) on a plut6t requ tine 6greneuise dc mais. 

L'analyse des rdstillats du detixieme test est en cours. Une analyse prelininaire 

des intentions d'achat des diff6rents types de faines par les m6vnag~res et chefs de famille 

(holinmes) se trouvC (laUIs 1a Iartie !B e cettC note I'intormnation. 

3 	 Etude perles de d16orticatwc 

L'objectif est de savoir I'ordre die grandeur des pertes an dcorticage manuel et 

mnRcanique pour toutes Ics cfr6,les szclies afin de vcrifier le constat des in3ag~rcs 
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concernant le bas rendement an dcorticage du iliais par rapport au sorgho et de calculer 

le prix de revient des cfr6ales dccortiqucs. 

Les r6sultats stir les pertes de d6corticage m6canique se trouve dans ]a partie B de 
cette note d'information. Globalenent, on constate beaucoup de variabilitisdans le 

taux de pertes d'une dicorliqueuse izI'autre (en virons 20% jusqul'&30%), mais ilny a 
pas de diffirence statistiquement significative entre les cireales. Les analyses stir les 
pertes de d6corticage manuel continuent. Nous avons en Vie aussi de comparer les pertes 
de d6corticage pour les vari6t6s pures du mats et sorgho par rapport au grains "tout 
venant" payds sur les march6s de Bamako. 

4 	 Test de conservation
 

L'objectif globale de cc 
test est de determiner les dflais de cornmercialisation des
 
farines non-d6germ6es utilis6es pour les tests de consomnation auprbs des m6nages. 
 Les
 

objectifs sp6cifiques sont:
 

* 	 de d6terminer Lin d61ai de peremption pour les farines sches non 

dgernmcs; 

* 	 d'identifier l'emballage qui convient le mieux A la conservation de ces 

farines; 

0 v6rifier 1'6tat sanitaire (taux d'infestation) des farines de mats soumises au 

test scion la dur6c de stockage et Ic type d'emballage. 

Le test est en cours, avec des observations organolyptiques hebdomadaires (preparation du 

t6) et sanitaires (dnoimbrenient des insectes). 

La corn posante attend I'appui WIuni spc ialistc en inais du lahoratoirc de 
Technologie C&(Xr al re de CIRAL) (Montpellier) pour la periode 5 au 17 juillet. Sa visite 

consistera i: 

• 	 comparerles resultals des analyses de laboratoireavec les apprCwiations 

des consomtnaleumw str le. faines testWes; 

* 	 faire des recommandationsen ce qui concerne l'iquipement de 

transfotltationnltcessaire pow- prodaire les faines de bonne quality; 

* identifier les va/iitL's de m(a1" les plus indiqu'espour la fabricationdes 

farines de honne quality. 
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PARTIE B
 

PERSPECTIVES SUR LA TRANSORMATION DES CEREALES LOCALES EN
 

MILIEU URBAIN
 

1. Perspectives sur ia connercialisation des c6rales d6cortiqu6es AiBamako 

Le rapport sur les caract6ristiques structurelles et habitudes de consommation des 

unit6s alimentaires ABamako (Tm6 and Boughton, 1993) a soulev6 l'intdr6t d'encourager 

la commercialisation des c6r~ales skhes sous la forme d6cortiqu6e, Apartir de 

l'introduction de d6cortiqueuses mieux adapt6es et une meilleure organisation de la f"Ii~re. 

L'hypoth~se 6tait qu'unc telle 6volution pourrait aboutir A.une reduction des pertes 

enregistr6es au niveau des ddcortiqueuses du quartier (Holtzman et al., 1991), . une 

rduction des coots de transformation, Aune meilleure valorisation du son aupr s des 

61eveurs, et enfin Aune am6lioration de la qualit6 des cfrdales en provenance des zones 

de production. L'objet de cette partie de la note d'information est d'examiner cette 

hypothise plus en profondeur Atravers une reconnaissance rapide des acteurs du march6 

(ddtaillants, demi-grossistes et grossistes), et donner des pr6cisions sur les actior.:: que le 

PRMC pourrait prendre pour acc6-crer le d6veloppement de la commercialisation des 

c&&Iies ddcortiqu6es. 

Les objectifs spdcifiques de la reconnaissance rapide 6taient les suivants: 

(i) 	 identifier les tendances dans la demande pour les cdrOales d6cortiqu6es au 

niveau des d6taillants, et les caractdristiques des consommateurs qui les 

achtent; 

(ii) 	 estimer les coots et marges de commercialisation des c6rales d6cortiqu6es; 

(iii) identifier les contraintes Aune dvolution de l'offre Amoindre coot des 

c6rdales d6cortiqu6cs. 

En plus des informations obtenues au cours de ia reconnaissance rapide, les pertes de 

d.corticage ont 6t6 estim6cs Adeux niveaux: d'abord auprL~s de six d6cortiqueuses de 

quartier (estimation perte du d6corticage mdcanique) et aupris de huit mdnagires 

(estimation perte du d6corticage manuel). 
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1.1 Tendances datis la demanide pour les c(r~ales scies d~cortiques 

Une demande pour les c6r6ales d~cortiqu6es existe d6jA et semble 6tre anim e par 
l'essor de la consommation hors m6nage suite aux horaires du travail dans lenouveaux 

secteur public. En effet, stir les marches, on a constat6 que les vendeuses de casse
croites comme le "drgu6" (bouillie instantan6e compos6e de farine cuite de mil et du lait) 
et les beignets du mil, mais ou sorgho, ainsi que les gargotires pr6parant du t6 et du 
couscous, achtent les c6r6ales d6cortiqu6es en grande quantit6: notamnent le mil pour 
les premiers et du sorgho et mnais pour les seconds. Pour ces vendeuses, non seulernent 
elles ne disposent pas de teips pour d~cortiquer, mais elles ont surtout besoin des 
cdr~ales de meilleure qualit6 pour attirer la clientele. I1est plus facile d'6valuer la qualit6 
des c6r6ales d6jhi d6cortiqu6cs que celles non-ddcortiqui6es. Ainsi, pour les vendeuses, 
l'achat des c6r6ales ddcortiques permet dle r6duire le risque lid A la variation de la qualitd 
des c(r6ales non-d6cortiqu6es. Cependant, le mil d6cortiqud est la cdr6ale la plus 
recherchfe par les vendeuses Acause de la gamme de plats et casse-crolites qui peuvent 

tre prfparfs. 

En dehors des vendeuses, ce sont les m6nages off la femme travaille, les m6nages 
sans bonne et les mfnages Arevenus 61ev6s qui achtent les cr~daes d6j . d6cortiqu6es. 
Rares sont les chefs de famille qui en achetent. En effet, les chefs de famille ne font pas 
encore un calcul chiffr6 des coots r6els de transformation et perqoivent le coat 

d'opportunit6 du temps de travail des fenimes comme moins cher. D'une rnanizre 
g6n6rale, la dernande pour les cdr6ales dfcortiqudes est plus forte pendant le cartme 

(surtout pour le nil) et I'hivernage quand les exigences de ]a vie quoticlienne ne 
permettent pas aux m6nages d'avoir le temps qu'il faut pour suivre toutcs les 6tapes de la 

transformation. 

La demande pour les c6r6ales transforiiies est fortemient 1i6e aui cout d'opportunit6 
du tepns des m6nagdrcs (oil sa perception de la part des chef's de fi'millie), ct le niveau du 
revenu des m6nages. Un autre facteur est Ic prix des c6rales. Si les prix des c6r6ales 
brutes baissent, la demande pour Ics c6ralcs dccorti(Ii16Cs augmente. P'ar contre, si les 
prix sont 6lev6s la demande baisse. Cela s'expliquc par I'importance des achats de 
c6rales cans Ics d6penses totales des m6nages. Ccci fait que Ics prix des c6irtd~es 

influencent fortement ies revcnus r6cls des minages ct Ic cooit d'opporttmit6 (I! temps des 
m6nagdres. Ainsi, la chute des prix (lU riz A laquellc on assiste actucllement peut 
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favoriser les cdrales sches dfcortiques par rapport au non-d&ortiqufes i travers i'effet 

positif stir le revenu r6el des ninages. 

1.2 Evolution de I'offre des c~rblles sches dcoitiqutes 

II y a une forte variation dans la quantit6 et la qualitL' de i'offre d'un quartier Ie 

Bamako A l'autre. A Djikoroni, quartier assez pauvre, il n'y a qu'un seul d6taillant qui 

vend les c6r6ales d6cortiqui6es. A Fadjiguila, par contre, tous les d6taillants vendent des 

c6r6ales dcortiqu6es bien vann&es, et quelques-uns ne vendent exclusivement que des 

c6rfales dOcortiqu6es. Fadjiguila est Aila jonction de trois quartiers oi habitent des gens I 

revenus plus 61ev6s. Les d6taillants affirment que les c6rdales d6cortiqu4es se vendent 

plus vites que les non-dfcortiqu6es. Le mnme ph6nomne a & constat6 i Niarela o6i les 

vendeuses s'approvisionnent. 

Entre ces deux extrOrmes se trouvent les qUartiers dortoirs comme Niamakoro et 

Sogoniko, obi les ddtaillants viennent de commencer I vendre les cdr6ales dOcortiquies ai 

c6t6 des grains non-d6cortiqulds. Ces c6rOales d6cortiquees ne sont pas vann6es afin de 

r6duire le coCit de revient pour le d6taillant et 6viter de ddpasser tin prix abordable pour le 

consommateur. L'6coulement de ces produits non-vann6s est n6anrnoins trs lent parce 

que les femmes se m6fient de la pr6scnce de trop de son. 

L'objectif des ddtaillants qui vendent les cdralcs ddcortiqti6es n'est pas forcdment 

de gagner une marge plus Olev&e par rapport atIx cr6ales non-d6cortiqudes, mais plut6t 

d'augmenter les quantits de c6r6ales vendues. Cela permet aux dOtaillants d'ainortir 

leurs charges fixes (magasinage, gardiennage). Niauinoins, la maige heinficiairepou 

les cgrjalesdicoiliqutes est beaucoup plus variable que celle des ctrjales non

ddcoiliques (Tableau 1). Cela est dfi i une fore variation dans les petles au 

dicorticage. Ces petles sont lijes d'ahord i la qualile des cerales, el aussi au reglage 

de la dicortiquieuse. 

Les d6taillants ont cit6 plusieurs flacteurs qui influencent la qualit6 des c6.rtlles et 

ainsi les taux de pertes. I1y a d'abord Ic taux d'impuret6s souvent i6 au syst nie de 

battage (dans la rfgion de S6goI les paysans utilisent les cainions pour Ic battage qui 

occasionne beaucoup 'inipuret6s); le degr6 de iiuaurit6 des grains it Iarecolte (les grains 

Simaturit6 ont beaucoup noins de pertes quc los grains r6colt6s Iriniatur6nent); et la 

varitd. L'effet varietal dpend de hi c6r alc. larmi les sorghos, Ics vari6tts avec une 
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seule couche donnent tin meilleur produit au d6corticage que les varidt6s qui ont deux 
couches. En effet, scion les d6taillants, les vari6t6s de sorgho avec deux couches donnent 
une couleur rouge atIx grains d6cortiqu6s qui n'est pas appr6ci6e par les consommateurs. 
Quant aux mils, certaines vari6t6s ne se conservent pas bien et ne r6sistent pas atu 
d6corticage aprbs un certain temps. 

TABLEAU 1: PRIX ET MARGES DE COMMERCIALISATION AU DETAILLANT 

MARCHE DECORTIQUEE NON-DECORTIQUEE 

(CFA/kg) (CFA/kg) 

PRIX MARGE PRIX MARGE 

NIAMAKORO 100-110 5 - 13.8 75 5 - 7.5 

DJIKORONI 110 3.5 75 7.5 

NIARELA 100 10.75 65 3 

FADJIGUILA 110 - 4.2-13.2 75 5 

Note.,s: Synth~se des prix el marges pour (outes cdrdales stches. 
Les c6tr&ties d&cort(1 ti&es sont vendues non-vannes il Nianakoro; vanndcs dans les autres 
quartiers. 

Source: EnqUICe 6ttide tilihre mai's (mai/uin 1993). 

Pour dviter les pertes de d6corticage trop 61evtes, les d6taillants font tine sd1ection 
Adeux niveaux. D'abord ils font uine s6lection b,I'achat en faisant tin sondage des sacs 
chez le demi-grossiste. Cependant, cette mnthode est loin (l'ttrc sire. Dans les march6s 
comme Fadjiguila, Ics d(taillants sont obliges de nettoyer et de conditionner de nouveau 
pour vendre. Les grains les plus propres parmi les qtiantit6s achctes sont decortiqiL6s Ct 
ceux qtui sont plus sales sont vends non-decortiqtu6s. Cola cst (I6 au fail quc Its 
'neilleurs grains dcorticjuds donne des produits bien apprecies par les consoi mateurs. 
Cette strat6gie renforce la demandce pour Ics c6r(alcs d(cortiqucs. 

la variation dans les pertes constat6cs par les dl6tailants a 6t6 conirm6ce par les 
observations de 1'6qtipc. ltt(ude icnge au niveau des six J6cortiqueLsCs a pcrmis de 
constater des variations importantes de perte d'tin moulin ;i I'atilre (entre 19 et 30% cf 
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tableau 2). L'analyse de la situation par quartier riontre que c'est i Torokorobougou o6 
les pertes sont les plus 61evdes (environ 30%). Par contre, on note globalement une 

certaine homog6n6it6 di degrc6 de perle au niveau des diffcrents types de produits ( 22 A 
26% de perte). C'est surtout Ic mais jaune qui a SUi moins de pertes au d6corticage. 

TABLEAU 2: POURCENTAGE 	DE PERTES (MATIERE SECHE) OBSERVE AU 

DECORIICAGE 

QUARTIER MAIS MAIS SORGHO MIL MOYEN PONDERE 

JAUNE BLANC PAR ATELIER 

ZONE INDUSTRIELLE (1) 21 18.8 24.6 10.3 21.1 

ZONE INDUSTRIELLE (2) 11.6 27.3 17 
 22.3 19.5
 

DJIKORONI 21.5 	 28.1 29 
 20.6 26.0
 

TOROKOROBOUGOU 
 29 
 33 28.8 27.2 30.1
 

BAMAKO COURA (1) 21.8 22.5 19.1 22.8 21.1
 

BAMAKO COURA (2) 18.3 25.6 	 34.3
32 	 27.5
 

MOYEN PONDERE PAR
 

CEREALE 22.3 25.7 25.5 
 25.1 24.5
 

Note: Ii s'agissait de deux ateli.ers pour chacun des quartiers de Bamako
 

Coura et Zone Industrielle.
 

Source: Etude fili~re mals.
 

L'influence des pertes au dcorticage stir fa marge b6n6ficiaire petit tre 6galement 

confirm6e par l'analyse I,-- sensibilit6. Stir la base des prix et coits fournis par les 

ddtaillants, tine augmentation des pertes au d(corticage de I% entraine tine di inution de 

la marge bdn6ficiaire de I CF'A/kg soil ine baisse de plus de 10 % de la marge moyenne 

observde (voir Figure 1). 
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FIGURE 1
 

SENSIBILITE DES MARGES DE COMMERCIALISATION DES CEREALES 
DECORTIQUEES PAR RAPPORT AUX PERTES DE DECORTICAGE 

MARGES (CFA/KG)
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1.3 	 Les coitraiites lies a I'volution rapide du marcI6 

Les contraintes de I'6volution rapide duimarch6 des cr6ales existent aussi bien du 

c6t6 de la demande que du c6t6 de l'offre. Au niveau de la demande, les principales 

contraintes identifi6es sont entre autres: 

* 	 le faible niveau des revenus; 

0 	 ia r6ticence d-;s chefs de famille d'6conomiser stir le temps de pr6paration 

des femmes; et 

* 	 le manque d'infornation des consommateurs sur les avantages lis A 

I'utilisation des c6r6ales locales transform6es (r6duction du risque de la 

variation de ia qualit6 des produits non-dcortiqufes). 

Dans la mesure o6 ies revenus r6els augmenteront et ies fenmes s'impliqueront 

davantage dans les activitfs 6conoiniques (c'est i.dire le coot d'opportunit6 du temps des 

m6nag~res deviendra plus 61ev6), ces contraintes dinlinueront. Neanmoins, une ineilleure 

information des consonmaleurssur les conomies i'eituelles i raliserstir les achats 

des cirialesdicortiqttjespar suite d'une r duction de la i'ariationde la qtiali des 

cereales peut contribuerh accroitre la demande. En effet, scion certains d6taillants, 

deux (2) kilogrammes de c6r~iles (I6cortiqu6cs seraient 6quivalents Atrois (3) 

kilogrammes de c6r6ales non-dcortiquces en moyenne. Si tel 6tait le cas, ily aurait un 

besoin d'information des consommateurs qui pourrait trc satisfait par I SIM (Aitravers le 

collecte des informations compicmentaires pour les c6rales d6cortiqufes). 

Du c6t6 de l'offre, la contrainle principale est le coit de revient 61ev6 des c~raIles 

dfcortiqu6cs. Cela est di Ilusieurs lIictcurs (voir Figure 2). On a dt ja cit6 I prohl)ime 

des pertes ies i lia Un attire probkiie est le manque dequalit6 	des c&brals sdches. 

ddcortiqueuses adaptees aux ccrc'ales siclies. Les dtcorliqueuses dii quarrierson dti 

type Engleberg conii pour le dcorlicage dii iiz. L'observation de Holtzman et al. 

(1991) qute I'utilisation de cos machines rltraine un niveau de pertes 6e%6 est confirim, 

par les pertes ol)servdes (Table 2: 25% en moyerine par rapport au 20% rdalisablc). Le 

decorticage au niveau d6taillam iicessite aussi des cots d transport suppllmCiitalres. 

routes ces contraintes peuvent ttre reduites par (Ies mesures qui scront lahor~cs dans la 

section suivante. 



FIGURE 2 

COMPOSANTES DU PRIX AU DETAIL
 
DES CEREALES DECORTIQUEES
 

Prix des grains 
65 

I Marge 

Transport " 6 Pertes6 
4Transformation VannagJ 5 .

13.33 3.33 

110 CFA/KG
 
Source: EnquLtes filire-mais (mai/Juin 1993) 

1.4 Les options possibles pour la promotion des crales dcortiqu6es 

Une demande pour les cdrdales d6cortiqudes existe, mais I'6volution du rnarch6 est 
entrav6e par plusicurs contraintes. Les actions destindes Asurmonter ces contraintes 
peuvent faciliter tine 6volution bCaucoup plus rapide du rnarch6. Parmi ces actions, on 

pett citer 1) I'installationdes dicoiliqueuses adaptiesdans le circuit de 

comntercialisation, 2) la sensibilisationdes consoininatLets et 3) tn ineilleurcontrble de 

la qualitj des cereales. I 

L'installation de ddcortiqueuses adaptdes (ins le circuit de coimnercialisation 

periiettra de rdluire Ics pertes au ddcorticage litdcs i la non-adaptation des decortiqucuses 
actucllement en usage, de reduire les frais de ddcorticage i travers la realisation des 
dconoinies d'dchclle, d'amcliorer la quali6 des cdrdales ddcortiqudes el de perniettre une 
ineilleure vakcri,;ation (iu son en augmentarit :[*jn oft're autx utilisateurs. Cependant, Ia 
promotion des dcoiliquetisesdans le circu, tie cometitrcialisation doilt faire l'objet 

d'une identificationdes acteui aptes h s'inveslir dans le deco/licage. 
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Les enquftes sur ie terrain ont rv16 que los grossistes n'6taient pas inform6s de 

1'existence d'une demande pour les c6r6ales dcortiques. Ces derniers sont peu 

intress6s ? la crdation d'une demande locale pour los cr ales transform6es. Quant aux 

demi-grossistes, Us sont bien informas de la demande de ccriales dicortiquies et 

cerlainsprivoient son expansion. Mais, ils n'ont pas accs aux informations techniques 

lides au d~corticage (choix des machines adaptcs) et au cr6dit bancaire. Seuls les 

d6taillants procdent actuellement au d6corticage des cdr~ales sbches. Mais, les 

dttaillants ont une 6chelle d'op6ration assez faible pour rdaliser des 6conomies d'helle 

et imposer Lin contr6le de qualit6 bi I'ensemble dU syst~me de commercialisation. 

Les demi-grossistes apparaissentcoinme les acteurs les plus indiquispour 

promouvoir la transformationdes crdjales sches. En effet, ils peuvent imposer un 

contr6le de qualit6 A leurs fournisseurs des zones de production d'une part et r~aliser des 

baisses de coots de transformation avec des 6chelles d'opcration plus 61ev6es d'autre part. 

Par exemple, les calculs de sensibilit6 montrent qu'avec Lin taux de perte de 20%, les 

demi-grossistes peuvent offrir les c6r~ales d~cortiqu6es A tin prix de revient de 92.5 

F.CFA/KG pour une marge de 6.8 F.CFA/KG contre 103.1 F.CFA/KG pour Ics 

d6taillants pour la m~me marge au cours acttiel des c~r&ales (voir Figure 3). 

Ut sensibilisation des consommateUrs semble 6tre iiportante car beaucoUp d'entre 

eux ne perqoivent pas encore les avantages des c6rales dcortiqUes. M~me si la 

perception du coot d'opportunit6 du temps des femmes par les chefs de manages 

d6favorise la promotion des c6rdaies d6cortiqties, ces inrees chefs de famille ne 

perqoivent pas encore les pertes ies la variation de la qualitd des cdr&alies achet6es. 

Ainsi, une meilleure information stir les 6conomies r6alisables stir les achats des c~r~ales 

ddcortiqudes serait de nature t favoriser till changeient dans la perception des chefs de 

ndnage. Ceci ndcessite tine estimation des gains ,i ri aliser par les consoinmateUrs en 

substituant les cdr&ales transform6es aux c~rtles non-transforiiies. 

L'offre des c6r&ales d6cortiqu6es moindre cotit est 6troitement i6 A lIa capacit6 

des acteUrs dt systenme de cominercialisation Aam6liorer la qtalit6 (ies cri6ales. En effet, 

la marge de transformation est tr~s sensible h lIa qualit6 des cdr ales et la variation trop 

grande de la qualit6 des cirtles augniente les risqtues lis au (ccorticage. Mais, les 

ddtaillants qui proccdent actuelleient au ddcorticage ne pieuvent pas imposer tii contr6le 

de qualit6 I'ensemble dii systeine. Setls les deli-grossisles (lii sont i la jonction entre 

les grossistes des zones de production et les (Ictaillaints I)euIVent initier des actions visant a 

aincliorer la qualit6 des c6r(Ues. Ainsi, la promotion dii d6corticage au niveati des demi
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FIGURE 3
 

COUT DE REVIENT DES CEREALES DECORTIQUEES

COMPARAISON DEMI-GROSSISTE ET DETAILLANT
 

92.5 CFA 103 CFA 
Prix des grains 

65% 63% 

(MARGE) 1 

' 9% Pertes 
,4 --- 1 5 % 

3% 10% 2% Transport Vannage
6% Transformation 3%13%
 

DEMI-GROSSISTE 
 DETAILLANT 



18 

meilleur contr6le de la qualit6 des c6rdales et la ra!isation des 6conoiies d'echelle. En 

effet, les interiews ar'ec les demi-grossistes riiVbet que la promotion dut dicorlicage 

dei'rait pemiettre de risoutdrc i terine le problebie de qualitd des cireales maliennes i 

I'exportation. 

1.5 Conclusions 

La reconnaissance rapide a rdv6ld I'existence d'une demande pour les cdrailes 

ddcortiqu6es. Cette demande semble &tre lice au changement intervenu dans les horaires 

de travail. En effet, la demande est concentrdc au niveau des femmes qui font de la 

restauration anbulante. 

Les contraintes lies ,t I'expansion de lIa deiarde sont iprincipalenicnt le niveau 

bas des revenus des mrnages et les coots levs du dcorticage r6sultant des pertes. Pour 

lever ces contraintes, les actions st sceptibles dW'6tre nien&s sont: la promotion du 

d6corticage aupr s des demi-grossistes, la sensibilisation des consonlm ateurs et 

I'arnilioration de la qualit des c&rales. Mais compte-tenu du caractre limit6 de cette 

note, des 6tudes plus approfondies sont a envisager. De telles etudes pourraient porter 

stir les couts comrparatif's an niveau du consom inateur entre grains ddcortiquds et grains 

non-decortiquds, les coits rdels dc Ia transformation au niveau des ddtaillaits, I'inventaire 

des technologies de (lcorticage adapt6es et les possihilites de promotion (Ldcorticage au 

niveau des deni-grossistes. 

2. Perspectives stir la conimercialisation de la farine it Bamako 

2.1 Situation actuelle 

95% des cdrdales sches cornsonnmecs .I Bamako sont transforinies en farine pour 

]a preparation (les l)lats. Nainloi ns, lIa dlenande pour la fatrinc dd~ii iransforinlc reste 

encore tr~s faible. En c'ndralc. clle est achiet par les inln.uaigre dc taioll ponctielle ell 

petites quan tiles pouir Iaire lace i des coi traintes (e teinps pour lia prpa ratliou. 

L'offre de la Iitriie est tgalcrent fahble. Ce sol les veldetses de farilles 

fabriqudes de htIaon artisanale qui s'installent stir Is mnarchs dC Iaanako. II n'y a aucuine 

farine produlite dC taion indusirielle stir Ic inarch6. i)ans Ic tClps, CILRI-( OM 

commercialisalt unc tarinc dC miatis oblinc cor nic sols-prodiit dC It fabricat iou des 

brisures, miais actuelleunnt ii ny cn a plus. CetIC fitrine se prete uniqueniet I lIa 

preparation dii CoiSCoLiS, et non Ic 1 oilt lia houillic. 
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2.2 Les contra iute.s liie.s ai I'tvoltiion rapide d 1iarcht&1 

Cotime pour liaconmercialisation des crSales d(ccortIqtLees, les coritraintes li6es ii 
I'evolution rapide du marchi pour lIafarine exi stell t nt ;Il IliV..u d ]a demande que (Ili 

c6to de I'offre. 

En ce qui concerne lidemande, en pius des contraintes de faible niveau des
 

revenus et lia
r6ticence des chefs de famille d'6conomiser stir le temlps de pr6paration des
 

ferrmes, d'autres contraintes existent. 11 s'agil d'un inanque e confiance des produits 

'endus stir les marches. Ces produits soft expos6s, et peuvent perdre Icur qtialit ai
 

cause de la poussiere. 
 faric tic soilA ussi, Ics minag~rcs craignent qtic lit o i61ing6c avec 

ccllc rtcup&c& des moulins de quartier. li mcillicure faqon pour les m6niigdrcs 

dWaccepter et d'utiliser des farines consistc t les emballer, cc qui entraine tine 

augmentation dII prix d'achat. 

S'agissant de l'olfre, ls contraintcs se sittient al niveau des installations. Pour la 
conservation de liafarine, i1 taut uine transformation par la vole s&he alors que, les 
moulins du qiartlier travaille par la vole huimide. Le CERECOM possede des inoulins i 

maileau (it,
ies~che), et d'cechelle indiquee pour un narch enbtrvonnaire, mais le
 

nanque de degerincur entraine une durje de commercialisationtr's coue. Lt
 

pr6tsencc des germes dans la farine provoquent un rancissement rapide (Ili produit. Les 

Grands Moulins du Mali (GAIM), par contre, sont quipjs de chaine cornplte mais b 

I'Jchelle impotiante (qui augmente les fraisfixes par uniij de produil) et sont i 
soixante kilomntres de Bamako (ce qui augmente les firais de transpoll). En plus, les 

GcMM dois'ent payer 10%1cde 7axe Valeur Ajoultc (T"VA) sur toas les produils 

traullsfolncs itbase de rnais. 

Oplif) ilSS
2.3 lA's lS 1)011r Ih promotion des ccreales dcoriliquies 

L'intrt (Ie promouivoir ICs Iarinus produites (Itlaon InduistridI.C on semi 

indtstriellc cst tonctliorl (iu dcgre (IC imotivation (Ii's operatttlrS Ccouoi1 iies 'Inegocier 

des contrats aVtC IL'sgroiipcmlil it' .,l (ICpa..,n e ctiri.ser ctur appiovisocillillnll 

r gulicr ell illatic'Ir prIclilere (IC(iitli Icpour assurer tin ravitaill ic-nt1 iiiarchW.correct dIi 


)es contrats I'acltal i )rix lixI )tileI Iroiltltlx paysans d'Irjvst.lir dans Ics intrants
 

nt&CSsaires (engr cis1eculces Sete:lionnec.S). 
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Les options pour la promotion de ]a farine de mais sont de deux sortes: soil ilfaut 

utiliser Ia chaine GMAI avec un foible taux d'utilisationpar rappolt 6 sa capacitjdans 

un premier temps, soil ilfaut installerles nou veaux ateliers de petites ichelles avec les 

equipements corrects. La deuxi~rie option n'a pas etd analysde jusqu'h pr6sent, faute de 

nanque d'informations stir les types et co~its des 6quipements ncessaires., Une 

premiere perspective de l'utilisation de la chaine GMM est possible A travers une 

comparaison des r6sultats du test de consommation de la farine de mais aupr~s des 

Ininages avec le cofit de revient de la farine GMM (y compris la marge du ddtaillant). 

La Figure 4 montre les pourcentages de mdnag~res et chefs d'unit6 alirnentaire 

(hommes) qui sont pr0ts A payer les diff6rents types de farines test~es (d6cortiqu6e et non

ddcortiqule) aux diff6rents prix. Au total, 123 mnnagres et 72 chefs UA ont exprim 

leurs intentions d'achat. II s'agissait de quatre prix pour chaque type de farine: 150 

F.CFA/kg (le prix d(I riz sur le marchc1 au moment du test), 115 F.CFA/kg, 90 

F.CFA/kg and 70 F.CFA/kg (prix des cdr&ailes sces sur le march6 au moment du test). 

On peut constater que les femmes son plus souvent pretes Apayer la farine que les 

homiies (diff6rence statistiquement significative a tout prix qui ddpasse le prix des 

grains). Les hommes et les femmes sont le plus souvent prets -Ipayer la farine 

ddcortiquLe que non-ddcortiqude au nieme prix mais si le prix de la non-decortiquce se 

trouve .iun niveau plIs bas que la dcortiqude les intentions d'achat pour les deux types 

sont Atpeu pres les moines. Finalenient, imncme si le prix de la farine est a 150 

F.CFA/kg, 18% des chefs UA et 40% des mdnagdres sont prdts i payer. 

IPour rcrx)n(Ire i de(elies lacunes, tine mission en mati~re (e technologie 
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FIGURE 4
 

INTENTIONS D'ACHAT DES FARINES DE MAIS 

% DES REPONDANTS POUR L'ACHAT D'UNE FARINE
100 95MFem/Dec 87 91 F
80 D--Fem/ND 74 80 81 

,69

Hom/Dec 66 

_60 Il Hom/ND 

201 0 40 

150 CFAIKG 115 CFAKG 90CFAIKG 70CFA/KG 

PRIX AU DETAIL 
Fern/Dec = % femmes qui payeront la farine decortiqu'e
Hom/ND = % hommes qui payeront la farine non-d6cortiqu6e 



Cette volont6 de payer la farine de iais peut 6tre comparL'e avec le coot de revient 

au niveau d6taillant. Le tableau 3 montre le prix de la farine issue des GMM (farine 

d6cortique et d6germ6e) au niveau d6taillant selon trois hypotheses ct pour trois prix 

d'achat de mafs en grains. Les trois hypotlises sont: 1) transfolrnationsans fraisfixes 

el sans TVA de 10%; 2) transformation y cornpris frais fixes nais sans TVA; et 3) 

transfornationavec frais fixes et TVA. Les trois prix des grains (prix au regroupement) 

sont 40 F.CFA/kg, 50 F.CFA/kg ct 60 F.CFA/kg. En effet, 50 F.CFA/kg c'est le prix 

minimum pour inciter les paysans l'intensification de la culture du mals (y compris 

narge de regroupement de 5 F.CFA/kg). Les coats de revient de la farine sont estim6s 

pour deux types de conditionnement: A) conditionijen sacs de 5 Kg (nicessairepour 

convaincre les mnagres dans un premier temps); ec13) conditionfi en sacs de 50 Kg 

(situationoi le produi est devenu bien acceptj parles chefs UA). 

Tableau 3: ESTIMATION DU PRIX AU DETAIL DE LA FARINE DE MAIS GMM (CFA/KG) 

CONTINNEEN 5KG I CONDITIONNEMENT 50 KG 

PRIX D'ACHAT DES GRAINS (CFA/KG)
 

HYPOTHESE 40 50 60 40 50 60
 

SANS TVA et FRAIS FIXES 123 141 159 114 132 150
 

SANS TVA 137 156 174 129 147 165
 

FRAIS FIXES ET TVA INCLUS 145 171 190 141 161 189
 

Source: Bas6 sur les estimations des GMM.
 

Notes: Prix de 1a farine y compris marge de 10% pour le
 

transformateur, et frais de transport et marge de 15% pour le 

d~taillant. Prix des grains t 1'achat y compris marge de 

regroupement et sacherie. 

Les r.sultats niortre que dans le cas d'an conditionnenentde 5 KG et an prix 

d'achat de 50 F.CFA/kg pour les grains, setle la ttansfot7natioi sans TVA et sansfrais 

fixes peat digageran prix au detaillant infrieatiri6 150 .CFA/kg. Conditionn en sacs 

de 50 Kg on pet ajouter les frais fixes ct dfgager un piix infrriearit150 F. CFA le kilo 

settlement dans le cas oii la TVA est suppiime. Les GMM nc chercheront pas Aamortir 

les frais fixes dans un premier temps, c cst-i-dirt: pendarin que Ic ma rch6 restc 

embryonnaire. L..e coniniercialise calcul16volume qui petit etre a chaquc prix scra 

ult6rieurement en utilisant les courbes de denlandc,estimncs ,abase des r6sultats des tests 
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0 

2.4 	 Conclusions 

Pour lancer le march6, ilfat celainement des efforts de promotion. Cette
 

promotion est n6cessaire pour les raison:; suivantes:
 

beaucoup de m6nagres n'ont pas l'expdrience de pr0parer des plats avec la 

farine de nia's, et il laut des prix incitatifs dans un premier temps pour les 

encourager; 

0 	 les farines sches ont tn rendernent plus ev6 a a cuisson que les farines 

issues de la mouture humide, et il faut I'exp6rience pour Ie connaitre; 

0 	 dans un premier temps les nidnag~res vont acheter les petites quantitds pour 

lesquelles le coit d'emballage est plus dlev6, et il faut eviter leur 

d6couragemcnt a cause de coit. 

N6anmoins les coots des efforts de promotion repr6sentent Ul investisseient haut risque 

pour le secteur priv6. Si les analyses plus approfondies des rdsultats des tests de farine 

de maYs sont prometteuses, le PRMC peut accorder tine considdration particulire an 

financeinent de la promotion de la farine de mais pendant tine pdriode prcise. Stipprimer 

la TVA sur la transformation est incontournable pour encourager tine plus grande 

utilisation des c6r6ales sches. 
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PARTIE C
 

PROPOSITION POUR L'EXTENSION DES ENQUETES SUR LE VOLET
 

CONSOMMATION/TRANSFORMATION
 

1. 	 Niveau d'ex6cution des travaux d'enqufte 

L'approche filire est un processus qui se veut dynamique. C'est pourquoi 

I'exdcution de 1'6tude fili~re-mais qui a d6marr6 en janvier 1992 a connu plusieurs phases 

successives qui sont des pistes indispensables et n6cessaires A la comprdhension de 

certaines situations. 

L'6tude 	proprement dite a d~butd par une enqu&e de reconnaissance rapide qui a 

permis 	de d6celer les goulots d'dtranglement qui bloquent le d6veloppement de la culture 

du mais et les aspects essentiels du fonctionnement de I'ensemble de la fili~re. 

La r6alisation de cette phase a requ I'appui financier du PRISAS qui a finance la 

participation des organismes ext6rieurs A I'IER (SIM, CMDT, ENA, ENSUP et PRISAS). 

L'ensemble des d6marches entreprises ont permis de concevoir des recherches 

approfondies dans les domaines: 

* de l'offre de ma's 

A ce niveau, les variables suivantes ont t6 dtudi6es: 

* le niveau et les contraintes des vari6t6s s61ectionn6es par les exploitants. 

* 	 i'analyse des coits unitaires de production. 

* 	de la demande en inais 

L'dtude de la dernande en mais s'est int6ress6e plus particulibrement A l'6tude des 

probl~mes de consommation et de transformation. Ce volet a 6t6 appuy6 par le soutien 

financier du PRMC. 

En ce qui concerne le volet consommation/transformation, les objectifs clairement 

ddfinis dans les termes de r6fdrence sont: 

a) comprendre comment Ie mais est int6gr6 dans les habitudes alimentaires; 

b) quantifier les coots de transformation et de cuisson du mais par rapport aux 

autres cdrdales sbches; 

c) estimer la demande potentielle pour une gamnime de produits d6jA. 

transform6s (brisure, semoule, farine); 

d) 6tablir les techniques et ,chelle de transformation les plus indiqudes pour 
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S'agissant de la composante technologie alimentaire, il a pour objet de d6boucher 

sur des produits acceptables par les consommateurs. Les travaux r6alis6s comprennent 

cinq 6tapes: 

0 6tape de la compr6hension de la pr6ffrence des consommateurs et des 
reproches formul6s A l'endroit des produits existants; 

0 6tape d'amn6lioration des produits existants ou cr6ation de nouveaux 

produits; 

0 6tape concernant le test d'acceptabilit6 des produits; 
* 6tape d'analyse des coOts et 6chelle de transformation; 
S 6tape des tests en vraie grandeur au niveau des 140 unitds alimentaires. 

Toutes ces activit6s programm6es ont pu 6tre ex6cut6es grace au concours financier du 
PRMC qui permet de couvrir les activit6s de la sous composante consommation jusqu'en 

fin juillet 1993. 

2. Extension de i'Ntude: Poursuite des enqu~tes de suivi au niveau des m6nages 

de Aofit ?t Dcembre 1993 
Dans le souci de pdrenniser les r6sultats d6j5 obtenus et pour mieux r6pondre aux 

objectifs de ia soLs composante consommation, les investigations s'av~rent n6cessaires 

pendant l'hivernage. 

En effet, les enqu&tes r6alis6es au niveau des march6s ont r6v616 une forte tension 
de trdsorerie due A la hausse des prix des c6r6ales sbches et du riz sur les rnarch6s de 
Bamako. Le niveau de consommation des cr6ales: mil, sorgho et ma's risquent d'6tre 
influencd par la hausse des prix. 

Ainsi, une poursuite des enqutes de suivi des m6nages du mois d'aofit au mois de 
d6cemnbre 1993 est souhaitable pour: 

* connaitre la saisonnalit6 du niveau de consommation des diff6rents types de 
c6r6ales en saison des pluies par rapport A la saison sbche; 

* mesurer l'effet de la hausse des prix sur le niveau de consommation des 

diff6rentes c6r6ales; 

* connaitre la strat6gie d'approvisionnement des m6nages en cette p6riode ob 
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0 	 connaitre la strat6gie de transformation des cdrrales s~ches en saison des 

pluies quand la plupart des bonnes saisonni0res sont retoumr6es dans leurs 

villages d'origine (transformation m6canique au lieu de manuel, ou achat de 

c6r6ales ddj, transformnes); 

0 	 connaltre les produits entrant dans la consommation des manages en 

pdriode dcfavorable notamment l'utilisation des produits de substitutions 

(par exemple patate, igname, ma'is frais). 

Le recueil de ces donnfes perrnettra d'6largir la base d'analyse quant A la saisonnalit6 de
 

l'utilisation des crr6ales dans les unit6s alimentaires du District de Barnako. En 
ce qui 

concerne les produits anticipds grace Aune extension du financement PRMC on peut citer: 

* une analyse comparative du niveau de la consontmation des differentes 

cireales en saison des pluies (offre riduite en cr ales slches)par rapport 

la saison post-ricolte (offre Wleven cerales skcles), 

• 	 une analyse comparative des stratgies d'approvisionnementen cralesen 

saison des pluies (tresorerielimnite des consommateurs) par rapport la 

saison sche; 

0 	 analyse de l'evolution des strategies de transfornation des cdrjales sches 

durant la saison des pluies (cofit d'opportunitWdu temps des zMnagOres 

plus levW a cause de manque de bonnes); 

* 	 analyse d rfile d'autresaliments de base (comme les tubercules) pendant 

la saison des plifes par rapport a la saison skcie. 

Un financernent complninentaire du PRMC de 4.95 1.000 F CFA pour couvrir les travaux 

d'enquftes consommation d'Aofts ADNcembre 1993 permettra la constitution d'une base 

de donndes complete (voir budget d6tailI6 ci-joint). 
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3. Ech&ancier. 

Pour l'ex6cution de cette extension, il est souhaitable que le nouveau financement 

recherch6 de 4.951.000 F CFA soit disponible Apartir du Ier Aoit 1993. Pour que les 

analyses supplmentaires puissent 6tre insdr6es dans le rapport final nous proposons de 

remettre la version provisoire du rapport final le 31 janvier 1994 (au lieu de 30 novembre 

1993 comme prdvu) et le rapport d6finitif le 31 mars 1994 (au lieu de 31 janvier 1994). 

Pour que la quatrihme note d'information puisse couvrir le ddmarrage de ['extension nous 

proposons de la remettre le 15 Octobre 1993 (au lieu de 15 Ao6t). L'6tude fili.re mais 

bdndficiera de I'appui de l'Universit6 de l'Etat du Michigan en matiire d'analyse jisqu'. 

le livraison du rapport ddfinitif. 



DEVIS ESTINIA'rIF POUR LA POURSUITE DES ENQUETES 
AU NIVEAU MENAGF.1DE .[FI'UDIi' FILIERE MAIS 

(AOUT A I)ECEMBRE, 1993) 

Mont ant 
(F.CFA) 

A). PERSONNEL 

Salaire enqutteus: 
(5 enqutlteurs x 50.000 F.CFA x 5 mois) 1.250.000 

Salaire contr61eurs: 
(2 contr6ieurs x 80.000 F.CFA x 5 mois) = 800.000 

Salaire agent de saisie: 
(I agent x 40.000 F.CFA x 5 mois) 200.000 

Frais de secr6tariat: 
(I secreltaire x 50.000 F.CFA x 5 mois) 250.000 

Per diem supervision (terrain): 
(5 jours x 5 mois x 15.000 F.CFA) 375.000 

Salaire chauffeur: 
(I chauffeur x 27.000 F.CFA x 5 mois) 135.000 

Sous-total (A) 3.010.000 

B). FONCTIONNENIENT 

Carburant v6hicule ITPM 4124 A: 
(250 1de gazoil x 210 F.CFA x 5 mois) = 262.500 

Entretien vehicule: 
(15.000 F.CFA x 5 mlois) 75.000 

Fonctionnenent mohylettes enquteurs: 
(15.000 F.CFA x 7 mohylettes x 5 mOis) = 525.000 

Sous-holal (B) 862.500 



C). FOURNITURE DE BUREAU 

Montant 
(F.CFA) 

Encre tirage questionnaire: 
(4 cartouches x 80.000 F.CFA) 320.000 

Papiers de tirage: 
(10 rames x 5 mois x 3.000 F.CFA) 150.000 

Bloc-notes: 
(3 bloc-notes x 5 nois x 1.500 F.CFA) 22.500 

Sous-total (C) 492.500 

D). MATERIEL INFORMATIOUE 

Disquettes: 
(6 hoites x 20.000 F.CFA) 120.000 

Encre laser: 
(I cartouche x 80.000 F.CFA) 80.000 

Cartons de papier: 
(2 cartons de papier x 40.000 F.CFA) 80.000 

Sous-total (D) 280.000 

E). MATERIEL D'ENQUETE 

Achat de sacs (enqubteurs et contr6leurs): 
(5.000 F.CFA x 7 sacs) 35.000 

Petit mat6riel (crayons + bics + gommes): 
(2.000 F.CFA x 7 personnes) 14.000 

Chemises Asangle: 
(2 chemises x 7 enq./contr6l, x 1.500 F.CFA) = 21.000 

Soits-total (E) 70.000 

IMPREVUS (5%) 236.000 

TOTAL GENERAl. 

(Sous-lotatix A+ [I+C+l)+ 15+ Ilprvus) 4.951.000 


