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AVANT PROPOS 

Cette recherche sur la fili6re- mais a d6marr6 en janvier 1992. Elle s'inscrit 
dans le cadre des pr6occupations du plan Along terme de la recherche agronomique. 
En effet, les recherches sur les fili~res ont 6t6 perques Ajuste titre tout au long du 
processus de planification comme un compl6ment indispensable aux r.!cherches 

thmatiques et syst6mes de production qui sont surtout orient6es vers la 
compr6hension et la ;echerche de solutions aux probl6mes qui affectent les niveaux 
et les processus de production. L'analyse des autres aspects, notamment ceux
 
relatifs Aila commercialisation, Ala transformation, 
 Ala consommation, etc...,
 
ncessite une autre approche: 
 une approche par produit qui n'a pas 6t6 suffisamment 

explor6e au Mali. 

Certes, nos s61ectionneurs et autres sp6cialistes des recherches thdmatiques 
sont conscients de ces probl~mes et ils en tiennent compte chaque fois que les 
donn~es sont disponibles. Mais force est de reconnaitre que ces sp6cialistes n'ont
 
jamais b~n.ficid d'une lecture approtbndie et permanente des rdalit6s dconomiques
 
et socio-culturelles qui d6terminent le comportement des acteurs Adiff6rents
 
niveaux (production, commercial isation, tr. nsformation, consommation etc...) vis-A
vis des paquets techniques et des produits issus de leur mise en 
oeuvre. Toutes
 
choses qui permettent de revoir les hypotheses de travail et de prendre ainsi en
 
comije darts les activitds de recherche les prdoccupations des "consommateurs" des 
r6sultats cie la recherche agronomique. 

Les recherches filiires permettent de crier une elle dynamique au niveau du 
syst~me national de recherche agronomique par ia mise en place d'un syst~me de 
recueil et de diffusion de feed-back et la d6finition d'une plate-forme de 
collaboration inter-disciplinaire autour de la probl6matique de d6veloppement d'une 

speculation donnde./ 
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INTRODU-TION 

Le Mali est in pays qui se caractdrise surtout par son dtendu (1.240.000 

kin2), son enclavement (aucun ddbouch6 su la mer), mais aussi et surtout par sa 

diversit6. Celle-ci est A la fois physique (49 zones agro-dcologiques) et socio

economique. En effet les modes d'exploitation des ressources sont tres varies; 

variation induite par la diversit6 des ethnies et des activit6s qu'elles m6nent. Ces 

activitds sont essentiellement agricoles car pros de 85% de la population vivent de 

l'Agriculture. Malgr6 les efforts de d6veioppement entrepris, les conditions de vie 

de la population demeurent pr6caires : 

- 230 $ de PIB par habitant, 

- 83 c, d'analphahbtisme. 

- 16 % de scolarisation des enfants de 6 A17 ans, 

- mortalit6 infantile 6levee, 

Tous ces facteurs militent pour une action rapide et efficace en faveur des 

populations. 

L'am.lioration de la situation alimentaire apparait comme une mesure 

centrale pour rehausser le niveau de vie de la population. En effet, le pays connait 

une situation d'ins6curit6 alimentaire lie A l'instabilit6 des niveaux de production. 

Les bilans cer~aliers sont negatifs les ann6es de faible pluviom6trie et positifs en 

pluviomdtrie normale. Ces bilans positifs et ndgatifs montrent la forte variabilit6 du 

niveau de la production qui est ir~s tributaire des alkas climatiques. Le manque de 

performance des syst~mes de culture constitue la question fondamentale. 

La ration alimentaire mcme en ann6e normale est d6sdquilibr6e, aboutissant i 

une surconsommation cdrtali:re (voir tableau). 
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SOURCE EQUILIBRE OPTIMAL RATION MAL!ENNE 

MOYENNE 

nutriments glucidiques 55 - 60 % 	 98,0 % 

0,5 %lipidiques 	 20 - 25 % 

protidiques 12- 15 % 	 1,5 % 

le second proWh'me que connaissent les agriculteurs est la chute du prix des 

cr ales les ann6es de forte production malgr6 les mesures prises pour r~guler le 

Ainsi lesmarch6 (lib6ralisation du commerce) et leur revenu e§t durement affectd. 

paysans connaissent selon les ann6es 2 types de problime: chute de production les 

annt~es de mauvaise pluviom~trie et chute de revenu les ann~es de boine production 

c~r~alire. Devant cette situation, les importations alimentaires demeurent la seule 

solution pour palier le deficit vivrier. L'aide alimentaire est 6galement sollicitde les 

annties de forte pdnurie. Toutes ces questions interpellent chercheurs et cadres 

nationaux. 

II s'agit en effet de mener des recherches et concevoir des actions pour 

1. 	 s~curiser la production; 

s~curiser le revenu des paysans et des couches les plus d~favoris~es2. 


(paupdrisation grandissante en milieu urbain);
 

3. 	 assurer le ravitaillement correct de la population par une meilleure 

organisation des circuits de commercialisation des produits agricoles; 

crder un environnement legal propice Al'e-inouissement des acteurs 

6conomiques intervenant dans les diff6ren. - fili~res de production; 

5. 	 diversifier I'offre des produits alimentaires :n adoptant une politique 

agro-alimentaire apte As'adapter Al'6volution des habitudes 

alimentaires. 
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Pour atteindre ces objectifs, il est important de d~velopper de nouvelles approches 

de recherche, notamment pour cerner simultan~ment les probl~mes qui se posent 
aussi bien aux agriculteurs qu'aux consommateurs. En effet, l'objectif de toute 
politique agricole est d'amdliorer le revenu des producteurs tout en assurant un
 
ravitaillement correcte des conscmmateurs Ades prix convenables. 
 La sdcurit6
 
alimentaire qui suppose une "alimentation suffisante, 6quilibrde et accessible pour
 
tous" ne peut 6tre atteinte qu'A ce prix. L'analyse donc du seul processus de
 
production ne suffit pas, il faut intdgrer dans la d6marche les aspects relatifs au
 

syst~me de cornmercialisation, de transformation et de consommation.
 
I! s'agit d'une approche pluridisciplinaire, donc n6cessitant l'intervention de
 

diff6rent,; , Cp0Ci~l~IIVtd,. ~hlies agricoles qui ne sont pas toujours disponibles 
au niveau de la structure nationale chargde de la recherche agronomique, c'est-.
dire l'Institut d'Economie Rurale. A cela s'ajoute le manque de recul des 
chercheurs de l'lnstitut en la matiere. Tous ces diffdrents aspects ont suscit6 le 
besoin d'une collaboration inter-institutionnelle pour au moins cerner, dans un 
premier temps, la mdthodologie d'application de cette approche, avant que IER ne 
fasse son leitmotiv pour lanalyse des problmes de d~veloppement agricole. 

A ce propos, le programme regional de renforcement institutionnel en mati~re 
de recherches sur la sdcurit6 alimentaire au Sahel (PRISAS) offrait un cadre ad~quat 

de collaboration entre chercheurs nationaux d'une part, et d'autre part, entre 
chercheurs de ]a region du sahel. En effet, suite aux s~minaires organisds par le 
PRISAS en Mai et Octobre 1991, les chercheurs Maliens participant aux sdminaires 
ont choisi de travailler sur ia fili~re- Mais. 

Les raisons du choix du mais sont entre autres: 

1. sa haute potentialit6 qui permet une meilleure valorisation des intrants, 

du travail et de l'espace agricole, et de freiner l'extension incontr61 e 
des terres cultiv6es, prdjudiciable on le sait Ala preservation de 

l'environnement; 
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2. 	 sa zone. de pr~dilection relativement r6duite, ce qui permet d'amoindrir 

les frais de d6placement et de r6aliser l'tude avec un budget 

raisonnable. 

La phase dite de "reconnaissance rapide de la filiire" a pu 6tre exdcut6 sur le 

terrain au cours des mois de f6vrier, mars et avril 1992. Les informations collectdes 

Acette occasion constituent la substance du present rapport qui est structur6 comme 

suit : 

I Notion et d6marche de recherche-fili&e 

II Rdsultats de la reconnaissance rapide sur la filiire-mais 

III Matrice de planification des recherches approfondies 
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I NOTION ET DEMARCHE DE RECHERCHE - FILIERE 

1. 	 Notion de fili re 

Le plan A long terme de la recherche agronomique accorde une place 

importante aux recherches en matire de filire de production. De quoi s'agit-il ? 

Nous savons qu'un produit, avant d'6tre consomm6 (consommaion humaine, 

animale, industrielle), passe par plusieurs 6tapes et est i la fois objet de transaction 

et de transformation. Une s~rie d'op~rations se succdent les unes apr~s les autres 

dans un o'dre logique. Dans le cas des cdrdales par exemple, on peut citer les 

operations d'approvisionnement en moyens de production, l'acte de production 

proprement dit. la transformation/conditionr,nrnent. la consommation. Ces diff~rentes 

operations rdpondent aux contingences de la consommation qui les determine. Elles 

constituent les composantes de la fili re et I'analyse des contraintes qu'on rencontre 

Aces diffhrents niveaux est indispensable pour toute entreprise de promotion d'un 

produit donn6. 

Le propre des recherches-fili~re est donc de comprendre les conditions dans 

lesquelles se d6roulent les 6tap.3 ci-dessus cities pour pouvoir mener des actions 

d'am6lioration. Pour ce faire, les aspects suivants sont importants Acerner: 

Les motivations des acteurs iconomiques 

Les operations prdc&lemment evoquees sont mendes par des acteurs dont 

l'identit6, les motivations, et les moyens d'actions sont Aanalyser. 

IIen est de meme des r~sultats qu'ils obtiennent. Ces diff~rentes approches 

permettent de comprendre les contraintes de ces acteurs. 

Les synergies entre les diffirentes 6tapes 

La notion de filire 6voque l'image d'un" fil conducteur" d'un nerf par 

exemple transmettant l'influx nerveux aux diff6rentes parties du corps. Ainsi les 

activit6s des acteurs 6conomiques intervenant aux diff6rentes 6tapes s'influencent et 

se conditionneinent mutuellement. I1est donc important de raisonner en terme 

d'influence des d6cisions prises Aun niveau donn6 par rapport aux autres et vice

versa. 
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Des intc. ictions par rapport aux autres filiires 
Les produits sont souvent substituables les uns par rapport aux autres. Cette 

dimension est importante avant de concevoir des politiques pour une filire donnde. 

L'existence ou non de sous-filires 

Une fili~re peut dtre dcompos6e en sous-filires si certaines particularitds se 

manifestent. Un tel "isolement" est souvent n6cessaire pour dviter un certain 
amalgame. Par exemple, le mais frais peut 6tre consid6ree comme une sous-fili&e A 
cause de ses sp6cificitds. 

2. 	 Dmarche de recherche-filre 
L'approche fihre,comme on vient de le souligner est assez complexe. II 

s'agit Ala fois de comprendre les processus mis en oeuvre au niveau des diffdrentes 
dtapes 	 mais aussi d'analyser les comportements des acteurs.
 

Cest pourquoi, l'approche filire Al'image de l'approche syst~me combine
 

de faqon iterative d~marche globale et d~marche analytique, c'est Adire cartdsienne. 

L'objectif de rapproche globale 
IIexiste une chaine de relations dynarniques entre les diff~rents acteurs de la 

filiare. 	Une analyse A,un niveau donn6 seulement ne suffit pas, ilfaut un diagnostic 
global 	pour d~celer les forces et les faiblesses de la fili~re. Cela consistera A 
examiner 6tape par 6tape les principaux probl~mes. 

II s'agit surtout de d~celer les "zones d'ombre" qui bloquent les 

performances de la filifre. 

L'objectif de lapproche cartisienne ou analytique 
L'approche cart~sienne consiste A "diviser les difficults" pour mieux 

comprendre les probI~mes qui se pose un niveau donne. Ainsi apr~s identification 
des zones d'ombre, des investigations approfondies s'imposent. Mais la 
connaissance approfondie ainsi acquise n'est pas une fin en soi, elle doit permettre 

d'dclairer davantage l'ensemble des problrmes de la filire. 
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I1s'agit donc d'un processus itratif qui doit permettre de passer du global 

au particulier et inversement. 

L'approche filire a d'ailleurs beaucoup de points communs avec l'approche 

syst~mes de production (vision globale, pluridisciplinarit6, interactions avec des 

op~rateurs dconomiques .... ). Les deux approches se compl~tent dans une 

perspective d'analyse de "syst~me alimentaire", o6 la recherche sur les syst~mes de 

production est appliqu~e dans un sens transversale, et la recherche filire dans un 

sens verticale (voir tableau 1). 

TABLE T' 1: MATRICE DU SYSTEME ALIM'ENTAIRE 

FOECTIOUS PRODOCTION FILIGRES 

CT DIIIUTIOU 
Nil lorgho Haig RiZ A~rachides Coton 

Distribution intrants
 
Vulgarisation
 

Production - -


Transformation 

Stockage
 

Transport
 

Coalercialation/tchage
 

ftnancelont
 

Fonctiono do Coordination:
 

- Prix
 

- Contr6las do qualit6
 
- NAgulatione
 

- Droits do proprx6td
 
- Contrata/lodalitda d'AchrAgea
 

- Gaatlo d. rioqe
 

Conscmaat ion
 

Source: 	Ndoye, Oulleynou and Hark Newman (19641 'Approche Hdthodologiques pour l'Etude do 1a 
Coagercialaaatxon des Produits Agricolelst JAiantairesa au Sdnhgal'. Inatitut 66ngalaia de 
Recharches Agricoles, Bureau d'Analynes Macro-dconcmique, Document de Travail 84-2. 
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II RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE RAPIDE SUR LA FIUERE MAIS 

:troduction 

L'enqudte rapide a W men6e auprbs des operateurs 6conomiques 

intervenant aux differentes etapes de la filibre et auprbs des cadres techniques et 

chercheurs impliqu6s (CMDT, OPAM, etc...) dais les actions de vulgarisation, de 

transformation, de s6lection, etc. L'enqu~te s'est d6roul6e par la voie des 

discussions informelles ouvertes, mais avec un guide d'entretien (voir Annexe) 

comprenant des questions pour chaque 6kape de la filiire (production, stockage, 

commercialisation ...) et pour chaque op~rateur 6conomique (pay.ans, 

comme, nts, :: nsommate,-rs... Trois missions ont ete eftectu6es sur le terrain 

par des equipes pluridisciplinaire (agro-6conomistes, g6ographe, nutritionniste): 

(i) Axe Yanfolila - Bougouni - Ou616ss6bougou - Bamako (du 24 au 26 f6vrier); 

(ii) Axe San - Koutiala - Sikasso - Kadiolo (du 8 au 16 mars); 

(iii) Axe Massigui - Dioila - Fana - Bamako (du 11 au 15 mars). 

En plus des missions de terrain, des enqu~tes ont 6t6 effectuees Bamako 

aupr~s des consommateurs, des commergants, des transformateurs (systbme 

artisanal et semi-industriel). L'enqu~te rapide a b6n6fici6 aussi de quelques 

analyses des donnees secondaires sur la production, la consommation, et les prix 

des c6r6ales. Les r6sultats de ces enqti tes sont pr6sentes suivant les diff6rentes 

etapes de la filiere qui sont tonsignees dans le sch6ma ci-apres (Figure 1). 



---
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FIGURE 1: LA FIUERE MAIS AU MAU 

RECHERCHE AGRICOLE 

JLGARISATION/DISTRIBUTION INTRANTS 

PRODUCTION IMPORTATIONS
 

Mas fra"" Mais grain Privies Aide
 

Mllmentaire
 

STOCKAGE (paysan)
 

COMMERCIALISATION< 4 4 

STOCKAGE (commerrant) 

TRANSFORMATION
 

Manuei~e - nique
 

RCONSOMMATION 
 -
 utre-


Consoaumateurs Consoinmateurs El veurs 
Rurales Urbains Aviculteurs Auties 



1. production 

1.1 Apercu sur la culture et la production du mais &travers le monde. 

Culture 

Le maTs (zea mays), originaire d'Amerique centrale, est produit presque 

partout dans le monde dans des conditions 6cologiques trbs variees. IIest l'une 

des principales cultures vivri~res des pays en voie de developpement. IIest par 

ailleurs l'une des principales cultures fourragbres. 

Les grains de maTs se pr6sentent soit par [a coloration blanche, soit jaune 

du pericarpe. Mais les travaux de recherches en genetique ont permis d'obtenir 

des hybrides de haute performance ainsi que des composites et des synthbtiques. 

Ce qui fait qu'aujourd'hui, il existe une multitude de variet6s 6 tres haut rendement 

adaptees aux zones tropicales hurnmices =: secies. Cependant toutes ces vari6t6s 

sont exigeantes en engrais et en eau. 

La pluviom6trie dans plusieurs regions du Mali, notamment la zone Mali

sud, reunit les conditions pour la reussite de cette culture. En effet la pluviometrie 

requise varie entre 600 et 900 mm/an et bien repartie. 

La culture du maTs ne supporte pas le froid ainsi que I'exces d'humidit6 au 

stade de la maturation. La temperature optimale varie entre 20 et 25 C avec un 

maximum de 400C. 

Quant aux sols, les plus propices 6 la culture du maTs sont ceux qui sont 

bien structures et permeables avec une teneur trbs 6lev6e en mati&re organique. 

Le maTs ne supporte pas les sols trempls et est sensible A la salinit6. 

Le syst~me de production ideal du mars est la rotation ou I'association avec 

les legumineuses. Cependant, la monoculture du mars est effectuee avec succbs 

au Zimbabwe et en Australie. Mais l, pour 6viter une reduction drastique des 

rendements, l'utilisation de fertilisants est systematique et intensive. En effet, le 

mars absorbe une grande quantit6 d'azote, qui dolt btre apport6 6 la lev6e (quand 

la plante atteint le genou de I'homme). Les elements nutritifs soustrait du sol par 

une recolte de 4tlha.de mais sont de: 

- 200 kg d'Azote 

- 80 kg de P205 

- 160 kg de K20 

http:4tlha.de
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D'autre part, le contrle des mauvaises herbes est determinant pour la
 

production, car contrairement aux mil/sorgho, le mais ne supporte pas la
 

concurrence des mauvaises herbes.
 

Production 
La production mondiale du mars- grain d6passe largement les 300 millions 

de tonnes par an dont moins de 10 %font l'objet de transaction commerciale 

internationale. Les principaux pays producteurs sont les U.S.A, La Chine, le Brdsil, 
I'Ex-URSSl'Afrique du Sud et la Roumanie. 

Les rendements moyens varient entre 1,4t/ha pour le continent Africain 
(production sous conditions pluviales) A6t/ha aux USA (production sous irrigation). 

Les re-ce'r', co:entiels en grande culture sans irrigation dans les pays 

developpes tournent en moyenne autour de 4t/ha; Tandis que le mays utilis6 dans 
l'ensilage (6pis + tiges) donne entre 20 et 60t/ha. 

1.2 Evolution de la production du mays au Mali. 
Les statistiques de la DNSI indiquent que les superficies cultivees en mays 

ont evolue en dents de scie de 1980/81 A 1990/91. Comme l'indique les 
graphiques ci-apres, les superficies et productions n'ont pas connu une chute 
drastique malgre la liberalisation des prix des c~r~ales et le retrait de la CMDT de 
la commercialisation de cette culture. Les paysans continuent donc Afaire du mays 
sous diffrentes formes. Les regions de Sikasso, Kayes et Koulikoro en sont les 
principales productrices (Figure 2). Mais le mats demeure une culture secondaire
au niveau national (de I'ordre de 10% des superficies et 15% des productions 
c6rialires). 

MaTs en champ de case 

Cette pratique est fr~quente dans les zones non sp6cialisdes en mats ou 
situdes dans les limites septentrionales pour cette culture. Le mats est cultiv6 sur 
de petites superficies obJ les sols b6ndficient des ordures m6nag6res. Le mays 
ainsi produit est consomme ou vendu AI'tat frais. 
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MaTs grain do plein champ 

Le projet maTs qui a exist6 en zone CMDT a d6velopp6 cette pratique. Des 

techniques culturales et des vari6t~s nouvelles ont t6 introduites. Ces paquets 

techniques ne sont pas respect6s actuellement. 

Le mafs frais de plein champ 

Ce type de production semble mieux valoriser le travail du paysan dans la 

mesure ou le prix de vente est plus r~mun~rateur. Ce type de production semble 

contraignant dans la mesure ob ilexige des operations culturales sp6cifiques et 

pr~coces. Les paysans motorists semblent les plus arm~s pour conduire une telle 

production. Le choix porte g~n~ralement sur les vari~t~s jaunes et sucr~es. 
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Le ma's do contre-salson 

Les statistiques en ia matibre sont inexistantes, mais quelques maralchem 

en pratiquent A petite 6chelle. La production est destin6e Ala consommation ou A 

la vente en frais. En g6n6ral, les techniques de production ne sont pas mattris6es. 

1.3. Comportement adaptatif du paysan en zone CMDT 

Compte tenu des contraintes de commercialisation, la CMDT fait supporter 

par le coton, les credits destin6s aux autres cultures. Cela signifle que seuls les 

meilleurs cultivateurs de coton et autres cultures de rente (arachide, s6same 6 

San) peuvent b~n6ficier des cr6dits-intrants pour les cultures c6r6ali6res comme le 

mais. 

D'autres part, le mats est toujours vendu moins cher que les autres 

c&6ales. Pour tout6s ces raisons, les paysans ont 6labor6 leurs propres strat6gies 

Abandon du mats en tate de rotation 

Le mats vient apr~s le coton, cela leur permet de minimiser les besoins en
 

intrants.
 

Non respect des doses 

Avec la suppression des cr6dits-intrants, les paysans appliquent des doses 

minimales en engrais min~rale mais compl6t6es par la fumure organique. Ce qui 

permet de riduire les cotits mondtaires. 

D6veloppement de I'assoclaton MiI-MaTs 

IIs'agit certes d'une pratique traditionnelle en zone Mali-Sud. Mais avec ies 

problbmes ci-dessus cites, la tendance &la pratique de la culture associ6e est plus 

forte. Les paysans de certaines Iocalit~s comme Kadiolo ont d~velopp6 des 

pratiques trbs adapt6es 6 leur situation en faisant le repiquage du mil sur le 

parcelle de mats aprbs le 26me sarclage. Ce qui permet de r6soudre du coup les 

probl~mes de la m6canisation du sarclage en cultures associ6es (mil-mais) dans 

l'arrancg'rnent spatial pr6conis6 par la recherche.Une autre operation d'entretien 

n'etant pLus n6cessaire aprbs ce demier. 



Adoption at s6lectlon do var6t6s en fonction do lour rustlcit6 et do leur 
pr6cocIt6 
Les vari6t6s n'ont pas les m8mes comportement selon que le paysan 

respecte ou non les doses recommand6es. Ainsi les vari6t6s rustiques, c'est-,-dire 
celles qui tolbrent les pratiques paysannes sont adopt6es par les paysans 
(TZESR-W par exemple). La pr6cocit6 intervient 6galement dans les strat6gies de 
commercialisation (d6stockage des anciennes productions du mil aprbs maturation 
du mais par exemple). Ces vari6t6s sont en g6nfral de couleur blanche. 

Extension des surfaces cultiv6es
 

IIsemble que les paysans cherchent Aaugmenter la production par
 
I'augmentation des surfaces et non par la recherche d'un rendement plus 61ev6.
 

Orientation de Ia production vers Ia satisfaction des besoins c6r6allers 
de Iafamille et de Ia main-d'oeuvre ext6rieure (cas des paysans 
motorists) 
Les surfaces cultives et le choix des varit~s semblent 6tre raisonn6s en 

fonction des imp6ratifs de consommation que ceux de la vente. 
La question qui se pose est de savoir les cons6quences r6elles de ces 

pratiques sur le niveau de la production, la productivit6 et les cofits de production. 
Ce qui suppose une analyse fine de ces pratiques paysannes: 

2. Les acteurs. conditions et ooratlons do commerciallsation 

2.1 jLs acteurs dans la commercialisation des c6r6ales 

La commercialisation du mats est I'oeuvre de diff6rents types de commergants qui 
entretiennent entre eux des rapports 6troits. Nous distinguons: 

Les collecteurs 

Is 6voluent dans les march6s ruraux et ex6cutent les premibres 

transactions commerciales avec les producteurs. IInous a 6t6 donn6 de constater, 
aux cours de nos enqubtes que ces collecteurs achbtent rarement pour lour 

compte. 
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Ils achbtent pour d'autres types de commergants. Les produits achet6s sont tr~s 

varies: mil, sorgho, maTs, gomme arabique, arachide; bref tout ce qui permet 

d'amdliorer leur marge commerciale moyenne. IIconvient par cons6quent de 

pr~ciser que ces collecteurs n'ont pas une approche fili~re, mais une logique de 

revenu qui se conjuguent mieux l'blargissement de la gamme de produits 

achet~s. 

Los demi-grossistes 

On les rencontre dans les grands centres et dans les villes secondaires 

comme Koutiala et autres chefs-lieux de cercle. A Bamako, ils sont les plus 

nombreux. Ils occupent une position mediane dansl'6chelle de classification des 

commerqants. Ils achetent souvent aux m6mes points que les grossistes et 

revendent aux d~taillants ou aux m6mes grossistes chaque fois que l'occasion 

leur est donne. Ils utilisent les services des collecteurs et peuvent avoir comme 

fournisseurs d'autres demi-grossistes dans les zones de production. Leur capacit6 

d'achat depasse rarement 100 tonnes par transation. 

Les grossistes 

Ce sont g6n~ralement des commerants importateurs/ exportateurs. Ius 

peuvent acheter et/ou stocker 500 A 1000 tonnes de c6r6ales par an et revendent 

rarement des lots inf6rieurs Aune tonne. Comme chez les categories 

precedentes, iln'existe pas de spdcialisation poussde. La plupart de ces 

commergants se livrent occasionnellement au commerce des cdr6ales Iorsqu'il 

existe une opportunit6. Cest pourquoi le nombre de commergants grossistes est 

variable d'une annde & l'autre. 

Los d6taillants 

Ils constituent la derni~re ramification et sont plus en contact direct avec les 

commergants. Ils sont dissdmin6s dans les quartiers et petits march6s et vendent 

des quantit~s qui peuvent descendre en dessous de 1kg. Ils s'approvisionnent 

aupres des demi-grossistes. 

En conclusion, ilconvient de souligner le manque de sp6cialisation des 

diffrents types de commergants. La commercialisation du maTs s'effectue en 

m~me temps que celle des autres c6reales. Ces diffdrents types de commergants 

ont tisse entre eux des liaisons seculaires fondees sur la confiance reciproque. 
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2.2 	 Le stockage 

Le stockage se fait en 6pis ou en grains. En milieu paysan, le stockage en 
6pis est le plus frequent. Cette m6thode semble prot6g6e les grains contre les 
attaques d'insectes. 

Les paysans qui stockent leur recolte en grains, donc apres battage, font 
des traitements aux insecticides. Ceux-ci sont souvent toxiques comme la poudre 
DDT, le phosphine etc... La pratique du traitement semble 6tre l'apanage des 
paysans motorists fortement producteurs de mats (cas rencontr6 6 Koutiala et & 

Zangasso). 
Concernant le stockage collectif au niveau des villages (grenier de 

pr~voyance, stockage-commercialisation), le mais n'est pratiquement pas 
concerne. IIfaut egalement souligner que Iintroduction du grenier amiore n'est 
pas un 	succbs en zone CMDT. Des erreurs de conception ont entraine des pertes 
importantes au niveau de certains villages (grenier construit a mgme le sol alors 
qu'il devrait 6tre construit sur pilotis). 

Au niveau des commergants (acheteurs, demi-grossistes), la pratique du 
stockage n'a pas pu 6tre mise en evidence. Nos interlocuteurs soulignent que le 
stockage n'est pas une op6ration rentable pour eux. Ils trouvent leur compte en 
faisant tourner leur fonds de roulement. 

Toutefois, des investigations sont n6cessaires au niveau des grossistes de 
Bamako par rapport aux questions de stockage du mats. 

2.3 	 Dur6e de commercialisation' et rix 
La dur6e de commercialisation du maTs est courte. En effet, le maYs devient 

rare sur le march6 6 partir du mois de fvrier. 

D'une fagon g~n~rale, le mais est vendu sur les marches ruraux moins cher 
que les autres c6r6ales. Cette situation montre que le mats ust fortement 

concurrenc6 par les autres c6r~ales comme le mil et le sorgho et la demande en 
ma's reste faible tant que le prix des c~r~ales concurrentes n'atteint pas un certain 
niveau. Cest donc en p6riode de p6nurie que le maTs est demand6. 

Les villes de Koutiala et de Sikasso sont &la fois des zones de production 

et de transit des flux comm. rciaux. Le mats est 6galement import6 de la CMte 
d'lvoire pendant la periode de soudure au Mali. Cette opportunite d'importation du 
m2is Ivoirien ne dure pas plus d'un mois. 
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L'essentiel des flux commerciaux vont en direction de Bamako, Kayes, Niorn 

du Sahel, Mopti et Gao (flux peu important) comme le montre la carte ci-aprbs 
(voir Figure 3). 

2.4 	 Transport 
Les commergants utilisent tr~s peu leur propre moyens de transport. Ils 

empruntent les camions qui fr~quentent les march6s ruraux. 
IIarrive que les commergants se regroupent pour louer un camion pour A la 

fois transporter des passagers mais 6galement des produits c6r~aliers des
locataires eux-m~mes. Une disposition qui permet 6 ces derniers d'6viter de payer
des frais de transport des c6r6ales achet~es.Les frais de location etant couverts
 
par les sommes pay6es par les passagers pour leur transport d':w.eccc!it6 6
 
I'autre.
 

2.5 	 Partage des charges
 
Le pourvoyeur de fonds livre en general la sacherie. Toutes les autres
 

charges sont support6es par I'acheteur. IIs'agit notamment des charges de
manutention (transport du lieu d'acat du camion et du camion au magasin), de 
transport etc... 

Les marges nettes des acheteurs atteignent rarement 10 F/kg pour les 
c6r6ales (elles se situent entre 2,5 et 5 F/kg). 

IIest important de noter qu'% Zangasso, des agents particuliers ont 6t6 
identifi6s. IIs'agit des "chargeurs/d6chargeurs, voyageant gratuitement et menan 
leurs propres affaires, mais qui ont pour mission le chargement et le 
d~chargement des bagages de tous les passagers du camion. 
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FIGURE 3: AXES DE COMMERCIAUSATION DU MAIS 

-~ ResrCIu 

-s " po-ctves 

?lo• 
d OOO Noo& 

;\ f ,-ass 

, .,/r.$yon 

K.7I 
C.1 C/ 



21 

2.6 Prix et marqes de commercialisation 

Une pr6sentation graphique des prix 6 la production et Ala consommation 

entre les march6s ruraux des zones de production et de consommation montre 

des 6carts importants. Pour I'axe de commercialisation Fana-Bamako, par 

exemple, I'ecart moyen entre le prix au producteur est de l'ordre de 35 CFAikg 

(Figure 4a). L'6cart pour le mais e.,t parfois plus important que I'6cart pour le 

sorgho: 4,5 CFA/kg de plus pour raxe Koutiala-Bamako (Figure 4b). 

Ces 6carts correspondent 6 des marges de commercialisation qui sont 

captees par des commergants (Tableau 21. 1 s'agit donc d'examiner les moyens 

qui peuvent . -mettent aux paysans de ca: - une partie de ces marges. Cela 

implique pour ies paysans une certaine participation aux actions de collecte et de 

centralisation de leur propre production. Pour executer de telle t~che, une bonne 

organisation s'impose. L'exemple de la federation des greniers du prevoyance 

dans la r6gion CMDT de San qui a pu rassembler et stocker son surplus de 
c~r~ales dans un endroit accessible et qui a pu n~gocier un prix au producteur 

superieur au cours du marche est un exemple edifiant (un supplement de I'ordre 

de 10 CFNkg). 

2.7 Financement de l'op~ration 

Bien que 'autofinancement soit dominant, deux formes de credit existent: le 

credit institutionnel et le credit informel. Le credit institutionnel comprend plusieurs 

types: 

Credit ordinaire 

Par d6finition, tout ce qui n'est pas cr6dit de campagne est cr6dit ordinaire. 

Crddit de campagne 
IIse d6noue en 12 mois et porte exclusivement sur les operations de 

collecte, de stockage, de transformation et d'exportation (ilexiste au niveau de [a 

BCEAO un credit b lexportation peut sollicit6 par les grossiste). Le credit de 

campagne ne concerne pas les operations situ6es en amont de la production. Le 

taux d'inter~t de ce credit, bas au depart par rapport au credit ordinaire, a 6t6 
3mer. au meme nive,,.,; passant de 5,5 % de 1975 6 19133 6 16 % 6 partir de 

Mars 1 89 (voir detail en annexe). Ce changement d'attitue des banquiers motive 

par le fait que les commergants destinaient ce credit 6 d'autres fins (financement 

de produits d'importation) que la commercialisation des cereales produites sur 

place. 
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FIGURE 4: PRIX ET MARGES DE COMMERCIAUSATION
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TABLE 1: COUTS DE TRANSPORT ET MARGES DE COMMERCIALISATION'
 

CFA/KG
 

ORIGINE DESTINATION COUT TRANSPORT MAR3ES 

Ouelessebougou Bamako 5 r.d 

Bougouni Ouelessebougou 5 nd 

Bougouni Bamako 5 nd 

Manankoro Bougouni 7,5 nd 

Yanfolila Bougouni 6 nd 

San Mopti nd 1 - 5 

San Bamako 5-7,5 1 -5 

Koutiala Bamako 5 - 7,5 2,5 - 10 

Koutiala Mopti 5 - 7,5 5 - 20 

Koutiala Gao 17,5-25 5 - 10 

Koutiala San 4 nd 

Zangasso Koutiala 2,5 2 

Sikasso Koutiala 5 nd 

Sikasso Bamako nd 5  7,5 

Kadiolo Sikasso 5 5 

Korogo (CI) Sikasso 6 nd 

Abidjan (CI) Koutiala 17,5 - 25 nd 

Note: nd non disponible 

Source: Enqu~te rapide 

Apr~s deduction des coQts mondtaires
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Crddit PRMC 

IIcomprend trois lignes : credits grossistes, demi-grossiste et Associations 

Villageoises. Le credit PRMC tourne autour de 3 000 000 000 par an. Les fonds 

initialement log6s 6 la BNDA son maintenant gr6s par les banques de la place. 

Ces cr6dits comportent deux aspects : 
le credit nantissement • il impliquo IRtierce dMtention l'obtention du 

cr6dit est conditionnee 6 l'implication d'un tiers detenteur disposant 

d'un magasin approprie, 

- le cr6dit traite avalis6e : 11se donne en 20 jours.I concerne 

principalement les commer.ants qui ach6tent le riz A 'office du Niger. 

Le rpcours au cr6dit d6pend dans la majorite des cas des difficult~s 

d'autofinancement. En effet, nombreux sont ceux qui souhaitent se passer du 

credit. Cela 6 cause des tracasseries administratives et des taux aintbr~ts eleves. 
Le credit informel se passe entre les diffrentes categories de 

commergants. IIs'agit d'un systbme traditionnel reposant sur la parole donn~e. Le 

mode de financement est assez complexe et est regi par un contrat moral entre 
"acheteur" et grossiste ou demi-grossiste. Les achats peuvent tre pr6finances par 

le grossiste ou demi-grossiste ou par Iacheteur lui m~me. 

Dans de nombreux cas, le financement obtenu par I'acheteur du grossiste 

ou du demi-grossiste d6passe la seule activit6 de commerciaisation des cr~ales. 

Nous avons ainsi constat6 que Iachat de produits comme la gomme arabique, des 
graines de Nere, etc... sont egalement financ6 par les mimes sources. 

D'une fagon g6nerale, i'octroi du credit et le delai de livraison des cr~ales. 

ou du remboursement en espece ne repcso pas sur une base rigide. IIy a une -

perp6tuelle ren6gociation. Tout repose sur la confiance r~ciproque. Les credits 

octroy~s ne sont pas assortis d'int6r~t. 

3. Transformation et conservation 
La transformation du mals est la contrainte qui est trbs souvent citde pour 

expliquer le faible niveau de consommation. En effet le pilage du maifs 

(decorticage, concassage, etc..) pose de s~rieux probleme aux femmes. Certaines 

vari6t6s sont particulibrement reconnues pour leur duret6. IIs'agit des vari~t6s 

comme le Ti~manti6, etc.. IIarrive ainsi que les femmes sollicitent des 

changements de vari6tes en faveur de celles qui sont les moins penibles 6 piler. 
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Sur le plan du coCit, la transformation du maTs revient plus chbre que celle 

des autres c6r~ales. Concernant la transformation semi-artisanale (moulin de 

quartier), les 6quipements existants ne sont pas adapt~s 6 la transformation du 

maTs (pas de d~cortiqueuse & San, utilisation des d~cortiqueuses 6 riz, etc..) 

La transformation semi-industrielle, c'est-6-dire celle des minoteries 

(install6es dan les regions CMDT et ODIMO) offre des possibilit6s de 

diversification des produits & base de mais (grosse brisure. brisure moyenne, 

brisure fine,etc... ). Mais la qualit6 des produits fabriqu6s par ces minoteries nest 

pas des meilleures. Des points noirs apparaissent au travers des sachets dans 

lesquels sont conditionn6s ces produits. Situation lie & la presence des germes 

de mats. 

Ces brisures sont egalement produites par des femmes par oes procedes 

•artisanaux. La qualit6 du produit est nettement sup6rieure et les strategies de mise 

en march6 plus perlormante: 

la quantitd produite est module en fonction dL' rythme de vente 

la majeure partie du produit issu de la transformation correspond au 

celui qui est le plus demand& par les c.,,isommateurs. 

Le prix par unite de produit conditionn6 (le sachet) reste invariable. C'est la 

quantit6 qui varie avec la mont6e du prix de la mat-6re premiere. 

Le problme de la transiormation reste central en ce qui concerne [a 

relance de la consommation. Le probl~me de d~germage et la fabrication de 

produits nouveaux adapt~s au goOt et & la bourse des consommateurs demeurent 

les questions3 clefs. 

4. Consommption 

On distingue 3 types de consommation: la consommation humaine; la 

consommation animale; la consommation industrielle. 

4.1 Consommation humaine 

Les donn6es de I'enqu~te budget-consommation 1988-1989 rvblent que la 

consommation du maTs est relativement faible par rapport aux autres cdr6ales 

sbches. En effet le sorgho (dans les r6gions de Kayes, Koulikoro et dans le district 

de Bamako) et le mil (dans les regions de Sikasso, Segou, Tombouctou et Gao) 

sont les cereales les plus consommees (Figure 3a). 
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La consommation de-mais reste importante dans les r6gions de Kayes et de 
Sikasso. On note 6galement que le niveau de consommation est tr6s Mi6 au niveau 
de production, ce qui signifie que la plupart du malfs produit est consomm6 sur 
place (Figure 3b). Ainsi bcontrario les r6gions de Mopti, Tombouctou et Gao, 
faiblement consommatrices de mars, en produisant 6galement tr6s peu (faible taux 
d'autosuffisance). Cela d6montre le caractbre peu marchand de la production du 
mars. Celle-ci semiile 6tre orient6e vers I'autoconsommation. Les zones rurales 
comme le montre le graphique intitul6 "consommation rurale et urbaine de mats 
par r6giorv", consomme la plupart du mars qu'elle produise (Figure 3c). Les r6gions 
de Kayes et Gao montrent une tendance diff6rente qu'il convient d'61lucider dans 
les prochaines investigations, 
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FIGURE 3 (A et B): 	 COMASOMMATION TOTALE ET TAUX 
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FIGURE 3C: CONSOMMATION RURALE ET URBAINE DE MAIS PAR REGION 
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Les questions que soul~vent ces constats sont les suivantes: 

Pourquoi le maTs est moins consomm6 que les autres c6r~ales? 

Pourquol cette forte orientation de la production vers 

l'autoconsommation? 

Ces questions renvoient certainement aux problemes de transformation, 

consommation et de commercialisation. 

Sur le plan des pr6parations culinaires, le mais est consomme sous 

differentes forme "t6," " cous-cous", " seri ", m6ni "etc. Le mars constitue la 

base de I'alimentation dans certaines localit6s comme Kadiolo, Yanfolila. 

Dans de nombreuses zones rurales, le maifs de couleur jaune est signal6 

comme etant A lorigine de certaines maladies (paludisme, peste de virilite, etc..) 

Toutes choses qui ont une influence negative sur le niveau oe consommation. Ces 

questions restent 6 approfondir. 

Concernant les centres urbains, les investigations effectuees 6 Bamako, 

point de convergence des principaux flux commerciaux du mars-grain, rdvblent que 

les consommateurs ont une nette preference pour le mais de couleur jaune. Celui

ci est consomme sous les formes suivantes: 

- cous-cous, bouillie ("seri", "m6ni"), t6 dans les menages Iheure du 

petit-d~jeuner ou du diner; 

t6 dans les gargotes et restaurants. 

Le maTs de couleur blanche semble meconnu des consommateurs urbains. II 

existe donc un dephasage evident entre les preferences des consommateurs 

Bamakois et rorientation actuelle de la production qui semble favorable au mais de 

couleur blanche. 

Mais d'une maniere gen~rale, par rapport aux autres cereales 

seches, le mais n'occupe pas une place de choix dans 'echelle des 

pr6ferences des consommateurs. Le mais occupe en effet une position modeste. II 

vient en 36me position apr~s le sorgho et le mil.Les raisons 6voqu6es par les 

m~nag~res sont: 

le long temps de preparation (trempage, decorticage, mouture. etc...), 

- la p~nibilit6 du travail (difficult6 de pilage en particulier), 

- le coot de transformation (coit mon~taire de la mouture et du 

d~corticage plus eleve pour le mais). 
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Malgr6 ces difficult6s, le maTs est trbs appr6ci6 pour son t6 et sa bouillie ("seri'). 
Le t6 de mars est bien ronsomm6 dans les gargotes et restaurants, mais sa 
preparation n~cessite une certaine technicit6 que ne maltrisent pas toutes les 
m~nagbres. 
A l'inverse du mais-grain, le malfs-frais est bien apprecie des consommateurs 
Bamakois sous sa forme bouillie ou grillee. La seconde forme etant de loin la plus 
fr~quente. 

La question qui se pose, quand on se place dans une perspective de la 
promotion de la culture de mars, qui necessite la conqu~te de marche sOrs, est de 
savoir quelle disposition prendre pour satisfaire lexigence des consommateurs
 
urbains? Quel r6Ie le s~lectionneur, le transformateur, etc.. pourraient-ils jouer?
 

4.2 	 Consommation animale
 
IIexiste leu de statistiques 6 ce sujet. 
 Nos enqu~tes pr~liminaires
 

indiquent qu'un certain nombre de changements commencent 6 ce manifester.
 
Des unites industrielles de fabrication d'aliment volaille comme 
"Moulavic" ont 
commence 6 voir le jour. Une forte demande potentielle existe dans ce domaine.
 
Les aviculteurs, 6 Iimage des consommateurs urbains demandent egalement du
 
mai~s jaune. Le pigment jaune aurait une certaine influence sur la coloration des
 
oeufs.
 

Le mais intervient aussi dans les formules alimentaires du b6tail. Ainsi la 
formule VACHE LAITIERE fabriqu~e AKoulikoro par HUICOMA se compose 
comme suit: 

-	 tourteau ............... 40%
 

-	 coque de coton ......... 15%
 

- farine basse........ 30%
 
- mais ............... 10%
 

- coquille d'huitre ...... 4% 

sel.................. 1% 
Le ma's intervient ici pour 10%. La fabrication de cet aliment est arr~t6e 6 cause 
de la mevente qui est lie b son prix. Quand A la formule "Aliment lait 
intermediaire" VLI la composition est la suivante: 

tourteau de coton ....... 40%
 

coque de coton ........... 20%
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farine basse ............. 25%
 

- mats .................. 6%
 

terre d~colorant ....... 5%
 

- coquille d'hultre ....... 3%
 

- sel .................. 1%
 

Le maTs intervient ici pour 6%. Cette formule est toujours en fabrication b 

Koulikoro. Le mats intervient surtout dans Ia composition de t'aliment volaille. II 

intervient pour prbs de 60% comme t'indique Iaformule standard ci-aprbs: 
- mats ...................... 60% 

- poudre de possium ..........20% 

- coquillage ............. 4% 

- vitamine ................ 2% 

- sel ..................... 1% 

- tourteau d'arachide ....... 10% 

- son ..................... 3% 

I faut cependant faire remarquer que I'utilisation de I'aliment volaille n'est pas une 

pratique g6n6ralis~e. Seuls les aviculteurs modemes utilisent ces formules 

alimentaires. Une quinzaine d'entre eux install6s dans les zones p6riph6riques de 

Bamako (Samaya, Ouinzimbougou, Moribabougou, Droi, Sala, etc...) a pu Otre 

interrog6es. 

Les autres types d'aviculture (aviculture villageoise ou traditionnelle) n'ont 

pas recours & ce type d'aliment. La volaille glane ici et I&sa nourriture dans Ia. 

cours des maisons, dans les d~p6ts d'ordures, etc... ilarrive aussi que quelques 

graines de c~r6ales soient donn6es occasionnellement aux poussins, aux 

poules,etc. En g~n~ral, iln'y a pas de systbme d'alimentation bien d6fini. 
Dans Iafiliire-volaille, ilexiste des commer.ants qui fr~quentent les 

marches ruraux oI ils ach~tent de Ia volaille pour les centres urbains comme 

Bamako. Ce --ci 6galement n'ont pas recours AI'aliment volaille. Its ne donnent 

que des ratio. s minimales (son, grains g6n6ralement)qu'il faut pour maintenir Ia 

volaille (compos~e essentiellement de poulets" et de pintades) en vie avant d' tre 

vendu. 
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L'aviculture modeme reste donc pour le moment la seule d6bouch6 sire 

pour le maTs; mais des problbmes existent: 

probleme de mortalit6 de la volaille occasionn6e par des maladies 

trbs diverses qui d6courage plus d'un aviculteur; 

probleme d'approvisionnement en m is (aussi bien pour les 

.aviculteurs qui preparent eux m~me laliment volaille que pour les 

minoteries specialis~es dans ce domaine); 

coot 	 lev6 de Ialiment volaille; 

prix dleve du maTs-grain (80 A 100F/kg en p~rioda de soudure). 

IIapparait donc clairement que les perspectives d'accroissement de [a 

consommation du maifs dans la production animale sont trbs probantes. Mais tout 

cela reste subordonne au developpement de I'aviculture qui reste li , la maitrise 

des problbmes de sant6. 

concernant V'approvisionnement en mati~re prernibre, les possibilit6s de contrats 

entre aviculteurs et paysans d'une part, et d'autre part, entre paysans et fabriquant 

d'aiment volaille semble des voies explorer. 

4.3 	 Consommation industrielle 

Au Mali, les usines comme "BRAMALI SOMAPIL ", plusieurs unit6sU 

textiles utilisent du mais sous diffirentes formes (brisures d6garm~es, farine 

d6germ~e tr~s fine). Les besoins annuels peuvent 6tre 6values 6 seulement 

quelques centaines de tonnes par an. Mais pour pouvoir satisfaire le march6, des 

efforts restent A foumir: 

-	 avoir une capacite de degermage du maTs; 

- pouvoir produire de la tr~s fine farine (de l'ordre de 150 microns). 

Actuellement, seul " les grands Moulins " du Mali peut accomplir cette technique 

de degermage pour une capacit6 de 50 tonnes par jour. 
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III MATRICE DE PLANIFICATION DES RECHERCHES APPROFONDIES 

1 DWfinition et obiectif 

Le chercheur en sciences sociales est confront6 6 un ensemble de 

problmes qui sont entre autres: 

- la definition d'une problematique claire et precise de la recherche 

entreprise; 

- la definition des objectifs de cette recherche; 

- la s6lection des questions fondamentales; 

- la definition de la m6thodologie &adopter; 

- la selection des donnees necessaires; 

- les types d'analyse 6 effectuer; 

- la mdthode d'6chantillonnage pour les enqubtes complementaires & 

effectuer, etc... 

Dans la plupart des cas, ces questions sont traitees simultan~ment car elles sont 

inter-ddpendantes. Ce qui entralne des oublis et des pertes de temps si on 

procede par improvisations successives. D'o6 la necessite de disposer d'une 

m6thode de travail qui permette une meilleure organisation de l'activit6 de 

recherche; gage d'une meilleure utilisation du temps et des ressources disponibles. 

A cet effet, les chercheurs de MSU ont d6velopp6 une m6thodologie qui consiste & 

faire figurer sur un tableau Adouble entr6es tous les sujets qu'on souhaite aborder 

et la fagon de les traiter (Tefft et al.). Ce tableau qui comprend un ensemble de 

lignes et colonnes est appele matrice. La matrice peut se presenter sous une 

forme simple ou complexe. Cest -b-dire que le nombre de lignes et de colonnes 

peut 8tre plus ou moins reduit. Dans tous les cas, le format doit 6tre adapt6 au 

besoin du chercheur et peut 6tre mis en question ou actualisde au fur et Amesure 

de I'avancement de la reflexion. Cest d'ailleurs l'inter~t de cette m6thode qui 

permet de faire le point 6 tout moment des r~sultats du processus it6ratif de la 

r6flexion engag6e. 

La matrice de planification ci-dessous prdsent6e est donc le reflet des 

rdflexions et investigations effectuees a ce jour sur la filibre-mals. 
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2. Prolets d'6tudes approfondles 

2.1 Probl6matique gn~rale 

L'enqu&te rapide, la revue de la litt6rature, et I'analyse des donn6es 

secondaires menees jusqu'b present indiquent que le march6 du mars est tres 

etroit aujourd'hui, ce qui entraine une disponibilit6 et des prix incertains (Thm6 et 

Boughton, 1992). Les paysans produisent le mais avant tout pour assurer 

I'autosuffisance alimentaire et non pas pour vendre. Les consommateurs urbains 

n'achbtent le mars que quand il revient moins cher que les autres c6r~ales: ceci 

etant dC' en partie aux difficultes et/ou cot 6lev6 de la transformation, et en partie 

au manque de connaissance suffisante de cette c6rdale. Par consequent, les 
commergants ont peu d'attraction ni pour assurer I'approvisionnement regulier en 
mais, ni pour repondre aux preferences des consommateurs en ce qui concerne la 

couleur et la qualite des grains. 

Le d~veloppement de la filiere mais exigera donc I'augmentation et la 

regularisation de la demande et de l'offre de ce produit. L'accroissement de la 

demande necessite: 
- I'amelioration de la qualite du produit aux yeux du consor-'riateur; 

et/ou, 

la diminution du coit de revient au consommateur (y compris les 

coits de transformation et de cuisson). 

Quant au second volet, c'est &diue I'offre, sa relance exige un prix au producteur. 

stable et r~munrateur. Cela pourrait se faire dans le contexte actuel par une 

meilleure integration des producteurs dans les circuits comrnerciaux (afin de 

gagner la marge de regroupement) etlou par une reduction notable des coCots de 

production. 

Un tel d~veloppement de la fili~re mai's est souhaitable pour plusieurs 

raisons, parmi lesquelles on peut citer: 

- l'am~lioration de la s6curit6 alimentaire (le cycle court du mars 

permet d'6chapper 6 I'arr~t precoce des pluies); 

V'am6lioration de la productivit6 des facteurs de production (le mays 

r~pond mieux aux engrais que les mils-sorghos); 

la diversification de la ration alimentaire en milieu urbain. 
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Les dtudes approfondies propos6es devront permettre non seulement de mieux 

comprendre les contraintes essentielles, mais surtout de concevoir des actions A 

mettre en oeuvre (sur le plan technique, institutionnel et politique) pour arriver Aun 

tel developpement. 

2.2. 	 Consommation et transformation 

Le but global de ce volet est de cerner les possibilit6s d'augmentation de la 

demande 6 moyen terme (5 - 10 ans) de la consommation du mars produit 

localement, et d'identifier les actions ou mesures d'accompagnement dans les 

domaines technique, institutionnel ou politique qu'elles impliquent. 

L'etude se concentrera sur les aspects de la demande consideres comme 

ayant un haut potentiel de croissance: la consommation humaine en milieu urbain 

et la consommation animale (volaille). 

Bamako est jusqu'& present le principal debouch6 pour les surplus de mais 

du sud du Mali, malgr6 le bas niveau de consommation en mai's grain par 

personne par rapport aux autres cereales (environ 13 kg par habitant pour l'ann6e 

1988/89). La population urbaine continue d'augmenter rapidement, dO en partie & 

la migration. IIexiste par ailleurs des possibilites 6videntes pour augmenter la 

consommation 	par habitant. 

La croissance rapide de la fili~re avicole est tr~s importante non seulement 

&cause de la quantite de maTs qu'elle peut absorber mais aussi Acause du r6le 

stabilisateur sur les prix et l'offre qu'elle peut jouer i travers des contrats entre 

aviculteurs et producteurs. 

Consommation humaine en milieu urbain 

Contrairement aux autres c~r~ales, le maTs est consomme A la fois &I'ttat 

frais (sous forme d'6pis grilles) et sous forme de grains transformds. Les deux 

formes sont importantes, malgr6 qu'il n'y ait pas de donndes disponibles sur les 

quantit~s de malfs consomm6 h I'tat frais. 
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Consommation de mars grain 

Les etudes faites par Tufts University en collaboration avec la DNSI (Rogers 

and Lowdermilk 1988, Lowdermilk 1991) ont montr6 que les cer6ales seches (mil, 

malis, sorgho) ne semblent pas facilement substituables au riz dans la ration 

cerealiere des consommateurs urbains. L'etude faite par Abt Associates 

(Holtzman et al. 1991) a essay6 d'approfondir la recherche sur les contraintes qui 

freinent I'utilisation des cereales s&ches en milieu urbain. Ils ont releve surtout les 

contraintes de transformation qui augmentent le coit total t la consommation des 

c6reales s~ches, et ont vivement recommand6 des interventions pour encourager 

la disponibi!ite et la consommation des produits cer&aliers dej transformes. Bien 

que toutes ces etudes aient remarque le faible niveau de consommation du mais, 

elles n'ont pas approfondi les investigations pour decouvrir les raisons de la faible 

integration du mais dans les habitudes alimentaires en milieu urbain. 

En ce qui concerne les problemes de transformation, I'6tude faite par 

Appropriate Technology International (1991) en milieu rural a constate que le mais 

est plus difficile b piler que les autres creales seches. L'etude sur la 

transformation du mafs faite par Schnellbacher (1987) a conclu que seul 'echelle 

de la maiserie des "Grands Moulins du Mali" (GMM) peut btre rentable, les 

moulins semi-industriels manquant suffisamment de volume pour amortir leurs 

cotits. Mais les tentatives de transformation du mairs entames par GMM ont 

6chou6 surtout &cause de I'utilisation des anciens stocks de mars de lOPAM. 

L'echelle de cette maiserie semble par ailleurs trop grande face au bas niveau de 

consommation actuelle de produits cerealisrs d6jb transforns et l'offre incertain 

en mafs. 2 

L'enqu~te rapide a revele que la consommation du mais grain est iritee a 

cause de plusieurs facteurs. On peut citer entre autres la non familiarite 6 la 

pr6paration et consommation du mais, le manque de consid6ration pour cette 

creale qui a surtout 6t6 d6couvert A l'occasion des famines, les problbmes de 

sante qui lui sont incrimines par certains consommateurs, et les difficultes et coots 

6lev6s de sa transformation par rapport au mil-sorgho. Parmi tous ces facteurs, la 

Information recue en discutant avec les auteurs du
 
rapport Abt Associates.
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transformation parait 6tre le plus contraignant. En effet, le d6veloppement de la 

consommation du mats impliquera la fabrication et le test de nouveaux produits 

transform6s, et/ou I'amelioration et la vulgarisation Agrande 6chelle de ceux qui 

existent. 

Dans tous les cas, les ccnsommateurs ont des comportements qui sont tres divers 

vis-6-vis du mal's. Les uns pr6ferent son cous-cous ou son t6, d'autres pr~f~rent 

le consommer sous forme de bouillie, etc... La connaissance des habitudes 

alimentaires est donc n6cessaire avant de chercher t les influencer. 

IIs'agit donc de rechercher empiriquement une gamme de produits 

transformes qui r6pondent 6 la fois aux habitudes alimentaires et aux pouvoirs 

d'achat des menages urbains, et d'identifier les techniques et echelles de 

transformation qui permettent de repondre a ces exigences. Les objectifs 

specifiques de cette sous-composante de I'6tude consommation sont: 

(i) comprendre les fagons dont le mais est actuellement intgre dans les 

habitudes alimentaires urbaines (y compris les restaurants et gargotes3), et 

confirmer les contraintes principales qui emp chent I'augmentation de sa 

consommation; 

(ii) quantifier les colits de transformation et de preparation ( y compris le coot 

d'opportunit6 du temps de preparation) du mais par rapport aux autres 

cereales seches et le riz; 

(iii) estimer la demande potentielle pour une gamme de produits dej& 

transform~s (brisures, semoule, farine) parmi des diffrents groupes cibles 

(selon le niveau de revenu, groupe ethnique, duree de residence en ville, 

(iv) 6tablir les techniques et 6chelles de transformation les plus indiqu~es pour 

repondre 6 cette demande (quantit~s et qualit~s exig6es). 

3 
 Les restaurants et gargotes sont tr~s importants pour la
 
consommation des produits transform6s, non seulement A cause de
 
la quantit6 des c~r~ales consowm6e (dej& 61ev.e avec la journ~e
 
continue) mais parce qu'liq sont des voies par lesquelles peut
 
s'op~rer la vulgarisation de produits transform6s peu connus.
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Le premier objectif sera atteint par des enqubtes tant formelles 

qu'informelles, compl6t~es par des analyses suppl6mentaire de I'Enqudte Budget-
Consommation men6e par la DNSI en 1988/89. Une enqu~te rapide des m~nages 
et restaurants/gargotes urbains sera men6e en juillet 1992 par une 6quipe 

restreinte pluridisciplinaire composee d'economistos et de technologue alimentaire, 

afin de decrire les strat6gies d'approvisionnernent en cer6ales, les modes de 
consommation du mais (plats et mrthodes de preparation), et verifier les 

contraintes d'utilisation du mals au niveau des diff~rents groupes cibles. Les 
collaborateurs 6ventuels seront identifies dans le secteur prive en ce qui concerne 
le test de produits transform~s. Une analyse supplmentaires des resultats de 

I'Enqu~te DNSI permettra une desagregation des donnees sur la consommation du 
mais selon la saison, la taille de la familte, le niveau des depenses alimentaires, et 
les formes de preparation. Les acquis de cette phase serviront 6laborer une 
enqu&te formelle sur l'utilisation des cereales par les m~nages urbains et A 
formuler des hypotheses de base en ce qui concerne I'acceptabilite des produits 

transform.s par les groupes cibles. 
La strategie en ce qui concerne les tests de nouveaux produits exigera une
 

forte collaboration avec des transformateurs prives, les projets PME/PMI d~j
 

appuye par le PRMC ou autres bailleurs de fonds,4 et le Laboratoire de
 
Technologie des Cer6ales b Sotuba. Ces tests d~buteront avec les produits d~ji 
disponibles mais peu connu (comme la farine et brisures) pour mieux cerner les 
appreciations des consommateurs, les contraintes & I'utilisation (ou conservation) 

et les voies d'am.lioration.5 De tels resultats sont necessaires avant de concevoir. 
des programmes de promotion. Afin d'augmenter la gamme de produits 

transform~s 6 tester, une visite dans un pays voisin ayant une forte consommation 
de produits transformes a base de mal's (le Bnin par exemple) sera proposee d~s 

4 Un premier contact avec le projet PAPME a 6t6 d6jA pris
 
en f~vrier afin de presenter l'6tude sur la fili~re mais 
aux
 
responsables. Des contacts ont 6t6 aussi 
pris avec les
 
responsables du projet CERECOM; 
 le rapport de la mission
 
d'6valuation est attendu avant d'explorer des actions concretes
 
de collaboration.
 

5 Lors de 1'enqugte rapide on a trouv6 que la farine de 
mais fabriqu6e par le Groupement d'Int~r~t Economique SAMA
 
n'Ctait utilis~e qu'au niveau d'un seul restaurant. Cette farine
 
6tait d'ailleurs bien appr~ci6 par le propri~taire et la
 
cuisiniere.
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que les contacts officiels permettront I'laboration d'un programme de visite auprbs 

des op6rateurs priv6s et organismes publics. Pour faciliter les tests aupr6s des 

m~nages et restaurants/gargotes & Bamako, une animatrice sera recrutee. 

L'enqu~te formelle, 6 mener 6 partir d'aoCt 1992 jusqu'6 juillet 1993, 

determinera le cadre d'interpretation des r6sultats de ces tests. IIne suffit pas, 6 

ce stade d'utilisation des cereales transforrriees par les menages urbains, de 

savoir si oui ou non un produit donn6 est acceptable ou pas. II faut comprendre 

poCrquoi. Une telle compr6hension permettra de fournir le "feed-back" rapide et 

specifique aux transformateurs pour mieux orienter leurs efforts vers les 

possibilit6s de r6ussite les plus probables. L'enqu~te formeile permettra aussi une 

6valuation fine des gains de temps obtenus grace l'utilisation des produits 

transformes et de la ccnsommation de bois de chauffe qui peuvent C-tre des 

facteurs clefs de I'acceptabilit6. 

Dans le cas eventuel ob la fabrication de nouveaux produits transformes ou 

I'amelioration des produits transformes dej& disponibles exige des nouveaux 

6quipements, une analyse de la rentabilit6 attendue sera faite. 

Les discussions sont aussi en cours avec le SIM pour elaborer une enqu~te 

complementaire sur la disponibilite et prix des produits transformes sur les 

march~s de Bamako et autres villes, 6 travers le r6seau existant d'enqu6teurs 

SIM. 

Les resultats attendus de cette sous-composante comprendront, pour les 

differents groupes cibles des menages urbains, (i) une description plus 

approfondie des formes d'utilisation actuelles du mars et les contraintes 

rencontrees par les m~nageres; (ii) une analyse du comportement des menages 

vis-6-vis des produits transform~s d~jh existants pour decouvrir les raisons de leur 

faible utilisation actuelle; (iii) une 6valuation des possibilit~s d'am~lioration (qualit6 

matibre premire, technique de transformation, conditionnement par exemple) des 

produits transformes d6j6 existants pour r~pondre aux exigences des 

consommateurs urbains: (iv) une evaluation de I'appr~ciation des nouveaux 

produits transform~s b base de mais (farine compos6e, couscous pr6cuit par 

exemple), et des perspectives de vulgarisation Agrande 6chelle; et (v) une analyse 

de rentabilit6 des 6ventuels nouveaux equipements de transformation. 
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Consommation de mais frals 
Cette forme de consommation est assez d6velopp6e, mais on connat mal 

les probl~mes qui 'entourent: varietes les plus appr~ci~es, contraintes 
d'approvisionnement des consommateurs, niveau de.fraTcheur exig6, etc... Le 
malis frais a des problemes qui lui sont specifiques.
 

Une enquite rapide de la filiere mats frais sera men6e par un agro
6conomiste et un selectionneur mals en aoC~t avec les objectifs suivants:
 

(i) 	 d~crire les diffrentes 6tapes de la sous-fili~re mals frais, y compris la 
production, transport, distribution et consommation; 

(ii) 	 identifier les principales contraintes et les possibilites de les surmonter avec 
une attention particuliere sur les aspects varietaux6 . 

Consommation volaille 
La demande est tres forte en ce qui concerne cette forme de 

consommation. Cette demande semble d'ailleurs in~lastique, c'est 6 dire que 
I'6ventail du choix pour les aviculteurs est assez limit6. Le mars a un avantage 
comparatif par rapport aux autres c6reales. Ce phenomene revile des possibilit~s 
de contrats entre agriculteurs et aviculteurs afin de s~curiser I'approvisionnement 
pour les uns et avoir un prix rrnunrateur et stable pour les autres. 

Les objectifs sp6cifiques pour cette sous-composante sont, entre autres: 

(i) 	 d~crire la gamme de strategies utilis~es par les aviculteurs pour 
s'approvisionner en mars et autres ingredients rentrant dans les rations, et 
contraintes rencontrees dans d'autres domaines (maladies aviaires); 

(ii) 	 quantifier la demande pour le mars pour la filiere avicole, y compris les 
variations saisonnieres, et faire les projections pour les dix ans Avenir; 

6 Le choix de varit6 parat facteur clef tout deux pour
 
les c8t~s demande (pr6f~rences des consommateurs pour les grands

6pis jaunes et sucr6s' et production (risque de s~cheresse 6!ev6
 
A cause d'un semis precoce).
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6tablir la faisabilit6 des contrats entre aviculteurs et/ou orga,,sations(iii) 

d'aviculteurs et producteurs et/ou organisations de producteurs pour 

I'approvisionnement en mais;7 

(iv) 6valuer les besoins en credit des aviculteurs pour financer de tels contrats. 

Le premier objectif sera realis6 b partir d'une enqu~te rapide auprbs de la 

plupart des 6leveurs 6 Bamako, b mener par un agro-economiste et un 

Cette enqu~te sera complet~e par une analyse supplmentaire deszootechnicien. 

donn~es DNSI afin de quantifier la demande et les variations saisonni~res en 

produits avicoles (oeufs, poulets) 6 Bamako. Pour quantifier la demande et les 

un suivi des achatsvariations saisonnieres pour le mais par les eleveurs, 


d'aliments et de ventes des oeufs et volaille sera fait pour un echantillon
 

d'aviculteurs pendant la periode aoit 1992 6 juillet 1993.
 

La faisabilit6 des contrats entre aviculteurs et producteurs de mays sera 

6tablie par des discussions sur les modalit~s contractuelles acceptables, d'abord 

par groupes pris separement et ensuite entre representants des deux groupes pris 

ensemble. De telles discussions pourraient tre anim6es par la Section 

unDiversification de la CMDT, qui actuellement est en train d'experimenter 

syst~me d'information pour aider les paysans ecouler leurs cereales. Pour 

cerner les besoins en credit des aviculteurs pour financer de tels contrats, 

'16volutiondes flux nets de tresorerie seront calcules &partir du suivi des achats et 

ventes aupres des aviculteurs. Nous estimons qu'une ligne de credit destin~e aux 

aviculteurs pourrait march6. Cependant elle devra btre appuy6 par des modalit~s 

Adefinir, en s'inspirant de celles appliqu~es aux commergants cerealiers, mais en 

6tant suffisamment souple pour respecter les variations saisonni&res de la 

demande en produits avicoles. 

7 Si la faisabilit6 d'un tel contrat se confirmait, il 

pourrait &tre 6tendu A d'autres op~rateurs 6conomiques. 
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Les resultats attendus de ce volet sont (i) une description d~taill6e des 

strat6gies d'approvisionnement en aliment-volaille des aviculteurs 6 Bamako; (ii) 

une estimation chiffr~e et une projection de la demande et des variations 

saisonni~res pour le mats; et (iii) une 6valuation de la faisabilite et besoins en 

credit des contrats d'approvisionnement en maTs entre aviculteurs et producteurs 

du maifs. 

2.3. 	 Commercialisation 

Le mode de financement traditionnel et ses performances demeurent 

6nigmatique. Des investigations sont donc n~cessaires pour comprendre tous les 

contours de ce mode de financement. 

D'autre part. les 6carts entre les prix au producteur et au consommateur 

suggerent que les producteurs pourraient jouer un r6le pour ameliorer leur revenu 

en participant 6*certaines activit~s. Mais pour ce faire, quel type d'organisation 

suggerer aux paysans? 

La recherche d'une meilleure organisation des paysans doit se faire en m~me 

temps le developpement de nouveaux types de relations que ces derniers devront 

d~sormais entretenir avec les autres acteurs 6conomiques: 

commergants,aviculteurs,etc... 11en est de m~me du mode de financement et de 

cr6dit 	qui doivent 6tre modul6s en consequence. IIs'agira d'arriver &mieux 

rentabiliser rensemble de la fili~re par une bonne coordination verticale qui 

permette de reduire les coCots de transaction aux diff6rentes 6tapes du processus 

de commercialisation. cela suggbre diff~rents types de recherches: 

sur les modes d'organisation des paysans et les types de relationd" 

que ceux-ci pourraient avoir avec les autres acteurs economiques 

intervenant dans la fil ere, 

-sur les comptes de iliere, 

-sur les modalites de coordination verticale, 

s de reduire les coCrts d'approche aux diffrentes tapes,-sur les possibilit 


-etc...
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2.4. Niveau production 

La caract~ristique principale du march6 du mats est son 6troitesse: offre et 

demande faible. de ce fait ,sa relance exigera la redynamisation de ces deux 

lements du march6. 

Concernant l'offre, I'examen rapide du processus de production montre que les 

paysans de la zone CMDT ont adopte une strat6gie de securite aussi vis-A-vis 

des contraintes de production que des aleas du march6: choix de varietes 

rustiques et precoces, faible utilisation d'engrais chimiques , association du mats 

aux mils/sorghos etc... Toutes choses qui minimisent le risque economique 

encouru. 

Pour sorti, de cette situation ,ilest important: 

-de chercher 6 limiter le risque li &la production par des innovations
 

agronomiques appropriees aux zones agro-6cologiques,
 

-de chercher une reduction des coits de production,
 

-d'adapter la production aux contingences du march6,
 

-etc...
 

Pour ce faire ,la collecte et I'analyse des informations au niveau de la production 

s'impose 	pour repondre aux questions suivantes: 

-quelle est la situation actuelle de I'adoption des varietes et des techniques 

les plus eprouves? 

-Les paysans produisent-ils &moindre coit? 

-quels sont les gains de productivit6 qui peuvent 6tre obtenus? 

-quelle est la situation du ma'fs frais? 
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