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ETUDE SUR LA FILIERE MAIS 

Requite de financement au PRMC pour couvrir le volet 

consommation/trans~ormation 

1. INTRODUCTION 

La recherche agronomique au Mali a longtemps 6t6 focalisee sur les aspects 
relatifs ' la production. Cette orientation tirait sa rationalit6 des d6ficits chroniques 

c6re-aliers que connaissait le pays pendant cette 6poque, et des dispositions prises 

par les autorit6s nationales pour assurer la commercialisation des produits agricoles. 
En effet, face aux d6ficits provoqu6s par des ann6es successives de s6cheresse, 

produire plus 6tait le seul leitmotiv. Les autres aspects comne la commercialisation, 

la conservation, la transformation, etc., 6taient apparemment faciles A maitriser dans 

la mesure ob I'Etat assurait (avec beaucoup de difficult6s) ressentiel de ces fonctions. 

Avec la lib6ralisation de la commercialisation des produits agricoles, et aussi le 
retour des pluies observ6 ces dernires ann6-as, de nouveaux d6fis surgissent. 

Certes, ilfaut toujours chercher Aaugmenter la production. Mais comment reguler le 
march6 qui connaTit une offre instable d'une ann6e 6 l'autre? Comment proteger le 

revenu des producteurs, tout en assurant un approvisionnement ad6quat des 

consommateurs 6 des prix abordables? Toutes ces questions attestent que I'tape de 
la production est tr~s importante, parce qu'il s'agit de s'affranchir des al6as 

climatiques, mais concomitamment, ilconvient de r6soudre les probl6mes qui Se 

posent en aval: distribution, stockage, conservation, consommation, etc... Toutes ces 

questions interpellent aussi le chercheur car ila un r6le A jouer. 

C'est donc consciente de ces realit6s que la recherche agronomique a retenu 

des projets de recherche filiire dans I'dlaboration de son plan & long terme. 

L'approche consiste 6 mettre en exergue et Acomprendre, aux moyens 

d'investigations approfondies, les contraintes qui bloquent le d6velopoement d'une 

culture donn6e depuis I'6tape de la production jusqu'6 la consommation finale. Une 
telle lecture des contraintes permet en effet de concevoir des mesures et des 

dispositions strat6giques indispensables & mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs 

de s6curit6 alimentaire et d'am6lioration du revenu des producteurs poursuivis dans 

les plans et programmes de d6veloppement. 
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C'est dans cette perspective que l'Institut d'Economie Rurale (IER), en liaison 

avec I'Universit6 de I'Etat de Michigan, ' entrepris ' partir de janvier 1992, une etude 

sur la filipre rrias. Cette etude se veut pilote. Elle doit permettre de d6gager des 

m~thodes pour les recherches filikres futures. Le mafs a t6 choisi pour sa haute 

potentiaite qui permet une meilleure utilisation des intrants, du travail et de I'espace 

agricole. Ce qui permet, si la culture est correctement men6e, de freiner 'extension 

incontr6l6e des terres cultiv6es, pr6judiciable on le sait Ala pr6servation de 
I'environnement. Le choix du mais a 6t 6galement motiv6 par le fait que les zones de 

pr6dilection de cette culture sont moins 6tendues que celles des autres cer6ales. Ce 

qui permet de r6duire les frais de d6placement et de r6aliser I'6tude avec un budget 

raisonnable. Une prudence d'autant plus n6cessaire que I'IER a peu d'exp6rience en 

matiere de recherche fili6re. 

L'6tude a d6marr6 avec une phase pr6liminaire d'analyse des donn6es 

secondaires, revue de litt6rature et des enqu&tes rapides aupr~s des op6rateurs 

economiques &chaque 6tape de la filibre. Les possibilit6s de redynamisation de la 

fili~re mas soulev6es par la phase pr6liminaire de '6tude d6passent 6 la fois les 

ressources disponibles et la duree de I'actuelle 6tude IER/MSU sur la filiere malfs (qui 

prendra fin en Novembre 1992). A cet effet des fonds du PRMC sont sollicit6s pour 

financer des 6tudes approfondies sur le volet consommation, qui devront 6tre 

r6alis6es durant la p6riode de aotit 1992 ' juillet 1993. Le financement des volets 

production et commercialisation sera support6 par I'accord entre IER et MSU et par le 

PRISAS (Institut du Sahel). 

L'objet de notre proposition ici est donc; de pr6senter les axes de recherches 

pr~cises portant sur les aspects consommation et pour lesquelles le financement 

PRMC est sollicit6. L'ensemble du document est structure comme suit: 

(i) synthese des investigations preliminaires et 6tudes approfondies 

envisag6es 

(ii) budget des 6tudes approfondies pour la composante consommation. 

Pour plus de d6tails sur la phase pr6liminaire de l'6tuc.e, le lecteur pourra se r6f6rer au 

rapport intitul6 "Analyse pr~liminaire sur la filire mais et principales interrogations". 
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2. SYNTHESE DES INVESTIGATIONS PRELIMINAIRES ET ETUDES ENVISAGEES 
2.1 Introduction 

L'enqu~te rapide, la revue de la litt6rature, et l'analyse des donnees 
secondaires men6es jusqu'A pr6sent indiquent que le march6 du ma'fs est tres 6troit 
aujourd'hui, ce qui entraine une disponibilit6 et des prix incertains (T6m6 et Boughton, 
1992). Les paysans produisent le mats avant tout pour assurer I'autosuffisance 

alimentaire et non pas pour vendre. Les consommateurs urbains n'ach~tent le ma's 
que quand il revient moins cher que les autres c6rklIes: ceci 6tant dO en partie aux 
difficult6s et/ou coOt 6lev6 de la transformation, et en partie au manque de 
connaissance suffisante de cette c6r6ale. Par cons6quent, les commergants ont peu 
d'attraction ni pour assurer I'approvisionnement r6gulier en ma's, ni pour repondre aux 
pref6rences des consommateurs en ce qui concerne la couleur et la qualit6 des 

grains. 

Le d6veloppement de la filiire ma'is exigera donc I'augmentation et la 
r6gularisation de la demande et de l'offre de ce produit. L'accroissement de la 

demande n6cessite: 
- I'am6lioration do la qualit6 du produit aux yeux du consommateur; et/ou, 

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

de transformation et de cuisson). 

Quant au second volet, c'est 6 dire l'offre, sa relance exige un prix au producteur 
stable et remunerateur. Cola pourrait se faire dans le contexte actuel par une 
meilleure int6gration des producteurs dans les circuits commerciaux (afin de gagner la 
marge de regroupement) et/ou par une r6duction notable des coOts de production. 

Un tel d6veloppement de la fili~re mais est souhaitable pour plusieurs raisons, 

parmi lesquelles on peut citer: 

- I'am6lioration de la s6curit6 alimentaire (le cycle court du ma's permet 

d'echapper ' I'arrdt pr6coce des pluies); 

- I'am6lioration de la productivit6 des facteurs de production (le ma's 

r6pond mieux aux engrais que les mils-sorghos); 

- la diversification de la ration alimentaire en milieu urbain. 
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Les 6tudes 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 6 un tel 

d6veloppement. 

Malgr6 que les fonds PRMC soient destin6s aux seuls aspects de la 

consommation, une analyse sommaire des volets production et commercialisation est 

incluse afin de voir la relation entre le volet consommation et les autres volets de 

I'6tude. L'ensemble des themes se trouve aussi dans le Tableau 2 ci-joint. 

2.2 Niveau production 

L'examen rapide du processus de production montre que les paysans de la 

zone CMDT sont en train de d6velopper des strat6gies adapt6es au contexte actuel 

du march6 c6r6alier lib6ralis6: choix de vari6t6s rustiques et pr6coces, doses 

d'engrais chimique r6duites et utilisation plus forte de la fumure organique, 

d6veloppement de la pratique traditionnelle de I'association mafs-mil etc... 

Une meilleure connaissance de ces strat6gies s'impose, notamment le choix 

des vari6tes, leur rythme de renouvellement, etc... Toutes choses qui ont une certaine 

influence sur la productivit6 et les cotits de production. 

Les paysans produisent-ils 6 moindre co[jt? Quel est I'6cart de productivit6 

occasionn6 par I'adoption de strategies alternatives? Comment resoudre le probl6me 

du d6phasage entre vari6t6s de couleur blanche produites et vari6tes jaunes 

recherch6es par les consommateurs? 

Pour r6pondre 6 ces interrogations, des investigations en collaboration avec la 

CMDT et le D6partement de Recherche sur les Systbmes de Production de I"IER sont 

pr6vues• 

identification des vari6t6s cultiv6es, caract6ristiques recherch6es, qualites 

des semences paysannes et r6seaux de diffusion; 

- analyse des 6carts de productivit6 entre pratiques paysannes et 

techniques recommand6es; 

- calcul des cotits de production. 
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2.3 Commercialisation 

Les 6carts entre les prix au producteur et au consommateur (6cart moyen de 
l'ordre de 35 CFA/kg pour l'axe de commerciaiisation Fana-Bamako par exemple) 

sugg6rent que les producteurs pourraient jouer un r6le pour am6liorer leur revenu en 
participant Acertaines activit6s. Mais pour ce faire, quel type d'organisation sugg6rer 

aux paysans?
 

D'autre part, le mode de financement traditionnel et ses performances 

demeurent 6nigmatique. Des investigations sont donc n6cessaires pour comprendre 

tous les contours de ce mode de financement. 

2.4 Consommation 

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

demande &moyen terme (5 - 10 ans) de la consommation du mais produit 

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

domaines technique, institutionnel ou politique qu'elles impliquent. 

L'6tude se concentrera sur les aspects de la demande consid6r6s comme 

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

consommation animale (volaille). 

Bamako est jusqu'6 pr6sent le principal d6bouch6 pour les surplus de maTs du 

sud du Mali, malgr6 le bas niveau de consommation en mais grain par personne par 
rapport aux autres c6r6ales (environ 12 kg par habitant pour I'ann6e 1988/89). La 

population urbaine continue d'augmenter rapidement, dO en partie 6 la migration. II 

existe par ailleurs des possibilit6s 6videntes pour augmenter la consommation par 

habitant. 

La croissance rapide de la fili~re avicole est trbs importante non seulement A 

cause de la quantit6 de mais qu'elle peut absorber mais aussi Acause du r6le 

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

aviculteurs et producteurs. 
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2.4.1 Consommation humaine en milieu urbain 

Contrairement aux autres c6r6ales, le ma'is est consomm6 ' la fo-s 6 I'6tat frais 

(sous forme d'6pis grill6s) et sous forme de grains transform6s. Les deux formes sont 

importantes, malgr6 qu'il n'y ait pas de donn6es disponibles sur les quantit6s de m 's 

consomm6 6 I'6tat frais. 

Consommation de mais grain 

Les 6tudes faites par Tufts University en collaboration avec la DNSI (Rogers 

and Lowdermilk 1988, Lowdermilk 1991) ont montr6 que les c6r6ales seches (mil, 

ma'is, sorgho) ne semblent pas facilement substituables au riz dans la ration c6r6alire 

des consommateurs urbains. L'6tude faite par Abt Associates (Holtzman et al. 1991) 

a essay6 d'approfondir la recherche sur les contraintes qui freinent l'utilisation des 

c6r6ales s6ches en milieu urbain. Ius ont relev6 surtout les contraintes de 

transformation qui augmentent le coit total 6 la consommation des c6r6ales s~ches, 

et ont vivement recommand6 des interventions pour encourager la disponibilit6 et la 

consommation des produits c6r6aliers dejA transform6s. Bien que toutes ces 6tudes 

aient remarqu6 le faible niveau de consommation du mais, elles n'ont pas approfondi 

les investigations pour d6couvrir les raisons de la faible int6gration du mais dans les 

habitudes alimentaires en milieu urbain. 

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

Appropriate Technology International (1991) en milieu rural a constat6 que le ma'(s est 

plus difficile 6 piler que les autres c6r6ales s6ches. L'6tude sur la transformation du 

mas faite par Schnellbacher (1987) a conclu que seul I'6chelle de la ma'serie des 

"Grands Moulins du Mali" (GMM) peut 6tre rentable, les moulins semi-industriels 

manquant suffisamment de volume pour amortir leurs cotjts. Mais les tentatives de 

transformation du mais entam6es par GMM ont 6chou6 surtout 6 cause de I'utilisation 

des anciens stocks de mais de I'OPAM. L'6chelle de cette ma'serie semble par 

ailleurs trop grande face au bas niveau de consommation actuelle de produits 

c6r6aliers d6j& transform6s et I'offre incertain en mas. 1 

1 Information reque en discutant avec les auteurs du rapport Abt Associates. 
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L'enqu~te rapide a r6v616 que la consommation du ma's grain est limit6e A 
cause de plusieurs facteurs. On peut citer entre autres la non familiarit6 6 la 
pr6paration et consommation du maTs, le manque de consid6ration pour cette c6r6ale 
qui a surtout 6t6 d6couvert &I'occasion des famines, les probl'mes de sant6 qui lui 
sont 	incrimin6s par certains consommateurs, et les difficult6s et coot 61ev6 de sa 
transformation par rapport au mil-sorgho. Parmi tous ces facteurs, la transformation
 
parait 6tre le plus contraignant. En effet, le d6veloppement de la consommation du
 
mais 	impliquera la fabrication et le test de nouveaux produits transform6s, et/ou 
I'am61ioration et la vulgarisation 6 grande 6chelle de ceux qui existent. N6anmoins,
 
les consommateurs ont des comportements qui sont tr~s divers vis-6-vis di malfs. 
 Les 
uns pr6f~rent son cous-cous ou son t6, d'autres pr6f~rent le consommer sous forme 
de bouillie, etc... La connaissance des habitudes alimentaires est donc n6cessaire 

avant de chercher 6 les influencer. 

IIs'agit donc de rechercher empiriquement une gamme de produits transform6s 
qui r6pondent A la fois aux habitudes alimentaires et aux pouvoirs d'achat des 
m6nages urbains, et d'identifier les techniques et 6chelles de transformation qui 

permettent de r6pondre 'i ces exigences. 

Les objectifs sp6cifiques de cette sous-composante de I'6tude consommation 

sont: 

(i) 	 comprendre les fagons dont le maifs est actuellement int6gr6 dans les habitudes 

alimentaires urbaines (y compris les restaurants et gargotes2), et confirmer les 
contraintes principales qui emp~chent I'augmentation de sa consommation; 

(ii) 	 quantifier les coots de transformation et cuisson (y compris le cooit 

d'opportunit6 du temps de pr6paration) du mais par rapport aux autres 

c6r6ales s6ches et le riz; 

2 Les restaurants et gargotep. sont tr~s importants pour la consommation des 
produits transform6s, non seulement 6 cause de la quantit6 des c6reales consomm6e 
(dj&6lev6e avec la journ6e continue) mais parce qu'ils sont des voies par lesquelles 
peut s'op6rer la vulgarisation de produits transform6s peu connus. 
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(iii) 	 estimer la demande potentielle pour une gamme de produits dej' transform6s 

(brisures, semoule, farine) parmi des diff6rents groupes cibles (selon le niveau 

de revenu, groupe 6thnique, dur6e de r6sidence en ville, etc...); 

(iv) 	 6tablir les techniques et 6chelles de transformation les plus indiquees pour
 

r6pondre 6 cette demande (quantit6s et qualit6s exig6es)
 

Le premier objectif sera atteint par des enqu6tes tant formelles qu'informelles, 

compl6t6es par des analyses suppl6mentaires de I'Enqu&te Budget-Consommation 

men6e par la DNSI en 1988/89. Une enqu~te rapide des m6nages et 

restaurants/gargotes urbains sera men6e en juillet 1992 par une 6quipe restreinte 

pluridisciplinaire compos6e d'6conomistes et de technologue alimentaire, afin de 

d6crire les strat6gies d'approvisionnement en c6r6ales, les modes de consommation 

du mais (plats et m6thodes de pr6paration), et vrifier les contraintes d'utilisation du 

mas au niveau des diff6rents groupes cibles. Les collaborateurs 6ventuels seront 

identifi6s dans le secteur privO. en ce qui concerne le test de produits transform6s. 

Une analyse suppl6mentaires des r6sultats de I'Enqu~te DNSI permettra une 

d6sagr6gation des donn6es sur la consommation du mais selon la saison, la taille de 

la famille, le niveau des d6penses alimentaires, et les formes de pr.paration. Les 

acquis de cette phase serviront A6laborer une enqu6te formelle sur l'utilisation des 

c6r6ales par les m6nages urbains et Aforrnuler des hypotheses de base en ce qui 

concerne I'acceptabilit6 des produits transform6s par les groupes cibles. 

La strat6gie en ce qui concerne les tests de nouveaux produits exigera une 

forte collaboration avec des transformateurs priv6s, les projets PME/PMI d6ja appuy6 

par le PRMC ou auLres bailleurs de fonds,3 et le Laboratoire de Technologie des 

C6r6ales ASotuba. Ces tests d6buteront avec les produits d6ja disponibles mais peu 

connu (comme la farine et brisures) pour mieux cerner les appr6ciations des 

3 Un premier contact avec le projet PAPME a 6t6 d6j& pris en f6vrier afin de 
presenter 1'6tude sur la filibre maTs 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 de collaboration concretes. 
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consommateurs, les contraintes ' l'utilisation (ou conservation) et les voles 
d'am6lioration. 4 De tels r6sultats sont n~cessaires avant de concevoir des 6ventuels 
programmes de promotion. Afin d'augmenter la gamme de produits transform6s ' 
tester, une visite au pays voisin ayant une forte consommation de produits 
transform6s Abase de ma'fs (le B16nin par exemple) sera propos6e d6s que les 
contacts officiels permettent I'61laboration d'un programme de visite auprbs des 
op6rateurs priv6s et organismes publics. Pour faciliter les tests aupr~s des m6nages 
et restaurants/gargotes 6 Bamako, une animatrice sera recrut6e. 

L'enqu6te formelle, 6 mener Apartir d'aojt 1992 jusqu'A juillet 1993, 
d6terminera le cadre d'interpr6tation des r6sultats de ces tests. IIne suffit pas, 6 ce 
stade d'utilisation des c6r~ales transform6es par les m6nages urbains, de savoir si oui 
ou non un produit donn6 est acceptable ou pas. IIfaut comprendre pourquoi. Une 
telle compr6hension permettra de fournir le "feed-back" rapide et sp6cifique aux 
transformateurs pour mieux orienter leurs efforts vers les possibilit6s de r6ussite les 
plus probables. L'enqu~te formelle permettra aussi une 6valuation fine des gains de 
temps obtenus grace 6 l'utilisation des produits transform6s et de la consommation de 
bois de chauffe qui peuvent 8tre des facteurs clefs de I'acceptabilit6. 

Dans le cas 6ventuel ob la fabrication des nouveaux produits transform6s ou 
I'am6lioration des produits transform6s d6j disponible exige des nouvelles 
6quipements, une analyse de la rentabilit6 attendue sera faite. 

Les discussions sont aussi en cours avec le SIM pour 6laborer une enquete 
compl6mentaire sur la disponibilit6 et prix des produits transform6s sur les march6s de 
Bamako et autres villes, 6 travers le r6seau existant d'enqu8teurs SIM. 

Les r6sultats attendus de cette sous-composante comprendront, pour les 
diff6rents groupes cibles des m6nages urbains, (i) une description plus approfondie 
des formes d'utilisation actuelles du mais et les contraintes rencontr6es par les 

4 Lors de I'enqu~te rapide on a trouv6 que la farine de maTs fabriqu6e par le 
Groupement d'Int6r~t Economique SAMA n'6tait utilis6e qu'au niveau d'un seul restaurant. 
Cette farine 6tait d'ailleurs bien appr6cie par le propri6taire et la cuisiniere. 
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m6nagbres; (ii) une compr6hension concrete de I'appr6ciation des produits 

transform6s d6jA existants et les raisons pour lesquels ils semblent peu utilis6 jusqu'& 

pr6sent; (iii) une 6valuation des techniques d'am6lioration (qualite mati~re premiere, 

technique de transformation, conditionnement par exemple) des produits transform6s 

dej existants pour r6pondre aux exigences des consommateurs urbains; (iv) une 

6valuation de I'appr6ciation des nouveaux produits transform6s &base de ma's (farine 

compos6e, couscous pr6cuite par exemple), et leurs perspectives de vulgarisation & 

grande 6chelle; et (v) une analyse de rentabilit6 des 6ventuelles nouvelles 

6quipements de transformation. 

Les compl6mentarit6s entre ces r6sultats attendus et les 6tudes dej& r6alis6es, 

en cours, ou propos6es, sont r6sumees en Tableau 1. 

Consommation de mais frais 

Cette forme de consommation est assez d6velopp6e, mais on connat mal les 

probl~mes qui I'entourent: varites les plus appr6ci6es, contraintes 

d'approvisionnement des consommateurs, niveau de fraicheur exig6, etc... Le malfs 

frais a des problbmes qui lui sont sp6cifiques. 

Une enqu~te rapide de la fili6re ma's frais sera men6e par un agro-6conomiste 

et un s~lectionneur ma's en aoOt avec les objectifs suivants: 

(i) 	 d6crire les diff6rentes 6tapes de la sous-filire ma's frais, y compris la
 

production, transport, distribution et consommation;
 

(ii) 	 identifier les principales contraintes et les possibilit6s de les surmonter avec une 

attention particulire sur les aspects vari6taux5 . 

5 Le choix de variet6 parait facteur clef tout deux pour les c6t6s demande 
(pr6f6rences des consommateurs pour les grands 6pis jaunes et sucr6s) et production 
(risque de s6cheresse 6leve &cause d'un semis pr6coce). 



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

Cette 	demande semble d'ailleurs inelastique, c'est A dire que I'6ventail du choix pour 
les aviculteurs est assez limit6. Le ma's a un avantage comparatif par rapport aux 
autres c6r6ales. Ce ph6nom6ne r6v~le des possibilit6s de contrats entre agriculteurs 
et aviculteurs afin de s6curiser I'approvisionnement pour les uns et avoir un prix 
remunrateur et stable pour les autres. 

Les 	objectifs sp6cifiques pour cette sous-composante sont, entre autres: 
(i) 	 d6crire la gamme de strat6gies utilis6es par les avicLIlteurs pour 

s'approvisionner en ma's et autres ingr6dients rentrant dans les rations, et 
contraintes rencontr6es dans d'autres domaines (maladies aviaires); 

(ii) 	 quantifier la demande pour le ma's pour la filiire avicole, y compris les
 
variations saisonnibres, et faire les projections pour les dix ans Avenir;
 

(iii) 	 6tablir la faisabilit6 des contrats entre aviculteurs et/ou organisations 
d'aviculteurs et producteurs et/ou organisations de producteurs pour 

I'approvisionnement en mais; 6 

(iv) 6valuer les besoins en cr6dit des aviculteurs pour financer de tels contrats. 

Le premier objectif sera r6alis6 Apartir d'une enqu6te rapide aupres de la 
plupart des 6leveurs 6 Bamako, 6 mener par un agro-6conomiste et un zootechnicien. 
Cefte enquete sera compl6t6e par une analyse suppl6mentaire des dcnnees DNSI afin 
de quantifier la demande et les variations saisonnibres en produits avicoles (oeufs, 
poulets) 6 Bamako. Pour quantifier la demande et les variations saisonnieres pour le 
ma's par les 6leveurs, un suivi des achats d'aliments et de ventes des oeufs et volaille 
sera fait pour un 6chantillon d'aviculteurs'pendant la p6riode aoOt 1992 juillet 1993.' 

La faisabilit6 des contrats entre aviculteurs et producteurs de ma''s sera 6tablie 
par des discussions sur les modalit~s contractuelles acceptables, d'abord par groupes 

6 Si la faisabilit6 d'un tel contrat se confirmait, il pourrait 8tre 6tendu ' d'autres 
op~rateurs 6conomiques. 



12 

pris s6par6ment et ensuite entre repr6sentants des deux groupes pris ensemble. De 
telles discussions pourraient 8tre anim6es par la Section Diversification de la CMDT, 

qui actuellement est en train d'exp6rimenter un syst6me d'information pour aider les 

paysans 6 6couler leurs c6r6a!es. Pour cerner les besoins en cr6dit des aviculteurs 
pour financer de tels contrats, I'6volution des flux nets de tr6sorerie seront calcul6s A 

partir du suivi des achats et ventes auprbs des aviculteurs. Nous estimons qu'une 

ligne de cr6dit destin6e aux aviculteurs pourrait march6. Cependant elle devra 6tre 

appuy6 par des modalit6s 6 d6finir, en s'inspirant de celles appliqu6es aux 

commergants c6r6aliers, mais en 6tant suffisamment souple pour respecter les 

variations saisonni6res de la demande en produits avicoles. 

Les rsultats attendus de ce volet sont (i) une description d6taillee des 
strat6gies d'approvisionnement en aliment des aviculteurs A Bamako; (ii) une 

estimation chiffr6e et une projection de la demande et des variations saisonni~res pour 

le mas; et (iii) une 6valuation de la faisabilit6 et besoins en cr6dit des contrats 

d'approvisionnement en mafs entre aviculteurs et producteurs du maTs. 
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3. BUDGET 
Le budget a 6t6 congu pour une dur6e de 12 mois &partir de juillet 1992. 

L'6tude mobilisera les comp6tences des personnes ci-apr~s: 
- agro-6conomiste/coordinateur IER pour 12 rois 
- agro-6conomiste associ6 MSU pour 12 mois 
- technologue alimentaire pour 12 mois 
- s6lectionneur mafis pour 6 mois 
- 7ootechnicien avicole pour 6 mois 
- sept enqu6teurs et un agent de saisie pour 12 mois. 
Le budget totale de '6tude s'6lve 6 17 million CFA. Ce montant se partagent 

comme suite: 

I. PERSONNEL LOCAL 

1. 	 Consultants 
Honoraires 8 1,380,000 
Per diem 	 1,800,000 

2. 	 Enqu~teurs (7)
 
Salaires 5,505,000
 

Sous-totale 	personnel local 8,685,000 

II. FONCTIONNEMENT 

1. Vhicule 	 800,000 
2. D6placement enqu8teurs 	 640,000
3. Fourniture de bureau/travail informatique 1,420,000 
4. Publications 500,000 
5. Tests 	des produits 1,850,000 

Sous-totale 	fonctionnement 5,210,000 

III. VOYAGE D'ETUDES PAYS VOISIN 9 	 1,400,000 

IV. DIVERS 1,700,000 

TOTALE 16,995,000 

7 Les frais de participation du chercheur associ6 MSU ont fait l'objet de requite 
aupr~s de l'USAID/Mali. 

8 Les honoraires sont calcul6s sur le base de 40,000 CFA/mois pour le coordinateur 
national, 30,000 CFA/mois pour les sp6cialistes, et 15,000 CFA/moi pour le comptable.
Les totales sont 480,000 CA pour le coordinateur (12 mois); 360,000 pour la 
technologue alimentaire (12 mois); 180,000 pour le s6lectionneur (6 mois); 180,000 CFA 
pour le zootechnicien (6 mois); et 180,000 CFA pour le comptab!e (12 mois). 

9 Trois promoteurs et deux chercheurs (6conomiste et technologue alimentaire) 
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TABLE 1. cALENDRIER INDICATIF 

CALENDRIER INDICATIF DU PROJET DE RECHERCHE PRMC/IER 1992/1993 

ACTMTES MOIS 

J A S 0 N D J F M A M J J A
 

CONSHM*ATION HUIAINE
 

Reconnaissance rapide m6nages urbains et 

restaurants
 

Analyses suppl6mentaires donn6es DNSI
 
6Enqu6te formelle m nages urbains --

* Elaboration fichos d'enqu6te 

* Formation onqu6tours/prendre contact avec 

mnages -----------------------------

* Collecte at saisio des donnies 

* Analyse des donn6es --------------------------


Test do produits transforms
 

Revue/synthose d'6tudos sur Ia transformation 


Analye Aconomique techniques de transformation -----------------------------------


Etude SIM disponibilit6 at prix produit

transforms 

Reconnaissance rapide sous-fili1ro mals frais
 

R6daction rapport consormnation humain 

CO N SO HM ---ATI O N AVI CO LE -

Reconnaissance rapide aviculteurs 

Suivi composition des rations avicoles 

e.aluaton faisabilit6 des contrats entre 

productours at aviculteurs
 

R6daction rapport consoanation avicole
 



TABLE 2a. ENQUETES APPROFONDIES ET AXES DE COLLABORATION: 
NIVEAU PRODUCTION 

TEEMES ACTIVITES SPECIALITES ET CGANISES A 
IMrLIQUER 

,
Aspects vari6tau Collection des vari6t6s paysannos 	 Celiule Suivi-Evaluation C(2DT, agxo

6conomiste DPAER 

Miss en place at suivi des tests de S6lectionneur male DRA 

&ermination at d'identification des 

vari6t6s 
Agro-6conoaiste DPAER, slectionneur 

Evaluation des taux d'adoption at main DRA 

caract6ristiques vari6tales recherch6es
 

Analyse des Cellule recherche d'accompagnoment, 

6carts de Mise en place des tests da d6monstration MT 

production 
Cellule recherche d'accampagnement, 

Suivi des pratiques paysannes C4DT 

Agro-6conomiste DPAER
 

Calcul et explication des 6carts
 

Agro-6concuiste/agronome DRSPR. 

Coats de Analy-s5 des donn6es existantes au niveau at agro-6conomiste DPAER 

production DRSPR Sikasso II 

TABLE 2b. ENQUETES APPROFONDIES ET AXES DE COLLABORATION: 

NIVEAU COMMERCIALISATION 

THMES 	 ACTIVITES SPECIALITES ET ORGANIS1ES A 
IMPLIQUER
 

Contrats at modes de Enquftes au niveau des comrgants Collaborateurs ext6riours (appui
 

financement traditionnels PRISAS)
 

Analyse at typologie des Agro-6conomistes DPAER 
financcacents 

Possibilit6s Etude sociologique des producteurs Collaborateurs ext6rieurs (appui 

d'int6gration des paysans PRISAS) 

dans lea circuits de Etude at test des strat6gies 

cocmercialisation 



TABLE 1c. ENQUETES APPROFONDIES ET AXES DE COLLABORATION:
 

NIVEAU CONSOMMATION ET TRANSFORMATION
 

THEME 


A. LONSCMMATION HBWAINE 

Sous-fiire mais frais 

Etude dos habitudes 

alimontaires 

Test de produits 

transform6s 


Techniques at 6chcLles do 
transformation 

B. CONS IMATION ANIMALE 

Demande at 
approvisionnement des 

aviculteur, 


ACTrVITES 

Etude des conditions do 
production et comzaercialisation 


Analyse des r6sultats
 

Analyse des donn6es DNSI 

Reconnaissance Rapide minages 
urbains at gargotes 

Enqugte formalle m6nages 


urbainos 

Etude prix at disponibilit6 des
 
produits transform6s 

Fabrication at tests do produits 

transform6s 

Revue at synthse des 6tudes 
existantes sur la transformation 

Analyse 6conomique des 
techniques 

Reconnaissance rapide 

Suivi sources at composition des
 
rations volailles 


Evaluation faisabilit6 des 

contrats entre aviculteurs at
 
AVs 

SPECIALITS ET ORANISMES A 
IMPLIQUER
 

Agro-6conomiste DPAER at 
S61ectionneur DRA
 

Collaborateurs ext6rieurs (DRSI) 

Tochnologue DRA et agro-6cononsinte 
DPAER
 

Agro-6cononistes DPAER
 

Col]aborateurs ext6rieurs (SIM/OPAM) 

Collaboration triangulaire entre
 
promoteurs. PME/fMI at chercheurs
 
IER 

Agro-6conomistes DPAER
 

Agro-6conomistes IPAER 

Agro-6conomistes DPAER 

Agro-6concmistes DPAER at 
zootechniciens CRZ
 

Etude DPAER/RISAS
 



TABLE 2c. ENQUETES APPROFONDIES ET AXES DE COLLABORATION:
 

NIVEAU CONSOMMATION ET TRANSFORMATION
 

F 
A. CONStH4ATION ULNANE 

Sous-fill6ra maIs frais 


Etude des babitudes 
alimentaires
 

Test de produits 

transform6s 

Techniques at 6chelles de 
transformation 

B. CONSOMM9ATION AHI4ALE 

Dmmnnde at 
approvisionnement des 


aviculteurs 


ACTIVITES 


Etude des conditions de 

production at cmurcialisation 


Analyse des r6sultats
 

Analyse des donn6es DNSI 

Reconnaissance Rapide mfnages 
urbains at gargotes 

Enqute formolle m6nages 

urbaines
 

Etude prix et disponibilit6 des 
produits transform6s 

Fabrication at tests do produits 

transform6s 

Revue at synthse des 6tudes 
existantes sur la transformation 

Analyse 6conomique des 
techniques 

Reconnaissance rapide 


Suivi sources at composition des
 
rations volailles! 


Evaluation faisabiiit6 dos
 
contrats entre aviculteurs at
 
AVs
 

SPECIALITES ET CGANISMES A
 

IMPLIQUER 

Agro-6conamiste PPAER et 
S6lectionneur DRA
 

Collaboratou-s ext6rieurs (DESI) 

Technologue DRA at agro-6conomiste 
DPAER
 

Agro-6conomistes DPAER 

Collaborateurs ext6rieurs (SIM/OPAM) 

Collaboration triangulaire entre 
promoteurs, PYE/FMiI at chercheurs 

IER 
Agro-6conomistes DPAER 

Agro-6conomistes DPAER 

Agro-6conomistes DPAER 

Agro-6conomistes DPAER at 
zootechniciens CRZ 

Etude DPAER/PRISAS
 



TABLEAU 3 (ste). SYNTHESE DES PROJETS ET ETUDES SUR LA FILIERE CEREALIERE AU MALI:
 
ROLE DE L'ETUDE FILIERE MAIS (VOLET CONSOMMATION)
 

PROJET/ETUDE ETAT D'AVANCEMENT ACQUIS ET/OU REALISATIONS PRINCIPALES INTERROGATIONS OU 
_ I I I RECOMMANDATIONS
 

CERECOM 
 En cours 	 Installation d'onze minoteries en milieu rurale et Possibilft~s d'am~lioration de la qualit6 
une unit6 de test NBamako. des produits transformds? 
Difficultds rencontrdes pour 6couler la farine et 
semoules de mats. Possibilit6s d'6tablir les contrats entre 
Difficult6s en approvisionnement de [a mati~re unites de transformation et groupements 
premiere 	 producteurs? 

Projets PME/PMI En cours Volet consacr6 s la transformation des cdrdales Comment s'approvisionner en matibre 
vient de d6marrer. premibre de qualit6 ndcessaire pour les 

produits et processus de transformation 
identifies (aspects en amant de 	la 
transformation)? 

Comment cerner les apprdciations des 
consommateurs pour rdpondre 2 leurs 
exigences (aspects en aval de la 
transformation)? 

Nutriset SA Proposition Tests des produits finis (valeur ajout~e
Ilev6e) et exotique (en dehors derAfrique) comme les biscuits et tortillas. 



TABLEAU 3 (ste). SYNTHESE DES PROJETS ET ETUDES SUR LA FILIERE CEREALIERE AU MALI:
 
ROLE DE L'ETUDE FILIERE MAIS (VOLET CONSOMMATION)
 

PROJET/ETUDE ETAT D'AVANCEMENT ACQUIS ET/OU REALISATIONS PRINCIPALES INTERROGATIONS OU 

_I I I RECOMMANDATIONS 

CERECOM En cours Installation d'onze minoteries en milieu rurale et Possibilit6s d'am6lioration de [a qualitM 
une unit6 de test A Bamako. des produits transform6s? 
Difficult6s rencontres pour 6couler la farine et 
semoules de mais. Possibilit6s d'6tablir les contrats entre 
Difficult~s en approvisionnement de la mati~re unites de transformation et groupements 
premiere producteurs? 

Projets PME/PMI En cours Volet consacr6 s la transformation des cr6ales Comment s'approvisionner en matibre 
vient de demarrer. premiere de qualit6 necessaire pour les 

produits et processus de transformation 
identifi6s (aspects en amant de la 
transformation)? 

Comment cerner les appreciations des 
consommateurs pour r~pondre A leurs 

ask.. exigences (aspects en aval de la 
transformation)? 

Nutriset SA Proposition Tests des produits finis (valeur ajout6e 
6lev&e) et exotique (en dehors de 
'Afrique) comme les biscuits et tortillas. 



TABLEAU 3 (ste). SYNTHESE DES PROJETS ET ETUDES SUR LA FILIERE CEREALIERE AU MALI: 
ROLE DE L'ETUDE FILIERE MAIS (VOLET CONSOMMATION) 

PROJET/ETUDE ETAT D'AVANCEMENT ACQUIS ET/OU REALISATIONS PRINCIPALES INTERROGATIONS OU 
I__ I IRECOMMANDATIONS 

Institut d'Economie Rurale 
Etude fili re mats Phase pr~liminaire r6alis6e 

jan-avril 1992. 
Le march6 du mais est tr~s 6troit, ce qui 
entraine une disponibilit6 et des prix incertains. 

Possibilit~s d'augmenter la consommation 
humaine de produits transformds 

Etudes approfondies au 
niveau production ont 
ddmarr6 en mai (en 
collaboration avec la 
CMDT, recherche vari~tale 
et syst~me de production). 

Etudes approfondies au 
niveau consommation 
elaborees (en collaboration 
avec opdrateurs priv6s, 
projets PME/PMI et le 
Laboratoire de Technologie 
des Cdrdales A Sotuba. 

Le ddveloppement de la fili~re mars exigera
Iauamentation et la r~gularisation de la 
demande et de 'offre de ce produit. 

Les possibilit6s d'augmenter la demande pour 
le mars existent (consommation humaine mats 
frais et transformds, consommation avicole) 

(m~nages et restaurants ou gargotes): 

description approfondie des 
formes d'utilisation actuelles du 
mais et contraintes rencontr6es; 
comportement des m6nages vis
2-vis des produits transform~s 
d6jA existants; 
6valuation des possibilft~s 
d'am~lioration des produits 
transformds d6jA existants pour 
r~pondre aux exigences des 
consommateurs urbains; 
6valuation des nouveaux 
produits transform6s semi-finis A 
base de mats (farine composde, 
couscous pr6cuit par exemple) 
et des perspectives de 
vulgarisation A grande 6chelle. 

Possibilit6s d'augmenter la consommation 
humaine da mats frais. 

Possibilit6s d'augmenter la consommation 
avicole et les modalit6s d'un 6ventuel 
ligne de crddit pour financer des contrats 
dIapprovisionnement en mas avecgroupements producteurs. 


