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1. 	 INTRODUCTION 

1.1 	 Objectifs du rapport 

Dans le cadre de l'excution de l'dtude filiare ma's, le Ddpartement 
Planification Agricole et Economie Rurale de l'Institut d'Economie Rurale fournit 

cette derni~re note d'information pour faire le point de I'dvolution des travaux. La 
presente note d'infornvition vise les objets suivants: 

" 	 Faire une analyse pr~liminaire des rrsultats de l'enqu~te suivi

consommation de Dtcembre 1992 ANovembre 1993, dans l'optique 

de prdvoir les effets de la d6valuation du FCFA sur la sdcurit6 

alimentaire urbaine et les mesures d'accompagnement possibles; 
* Proposer un dchrancier et un projet de plan de rddaction du rapport 

final provisoire ainsi que la date de ddp6t du rapport final. 

L'analyse des effets de la d6valuation du FCFA sur la consommation cArdali~re en 

milieu urbaine est construite sur la base de deux hypotheses: 

1) la devaluation du FCFA entrainera une baisse sensible des revenus 

rdels de la population urbaine, car tous les 616ments de consommation 

importds deviendront plus chers; 

2) i y aura une augmentation du prix du riz par rapport aux cdr&ales 

s~ches 	(ceteris paribus) grace Al'augmentation du prix du riz 

import. 

Le rapport est structur6 comme suit 

* 	 le rappel des objectifs de I'dtude et les travaux rdalisds; 

• 	 la description des caractdristiques des mrnages suivi pendant la 

pAriode considdrde; 

* 	 la description de l'dvolution des prix Ala consommation des crdales 

ABamako et les facteurs qui les expliquent; 
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* I'analyse de l'approvisionnement en cdrdales des mfnages selon leur 

niveau de revenu et par saison, avec des rdflexions sur les effets de la 

ddvaluation du franc CFA; 

• les mesures d'accompagnement Aprdvoir pour assurer la s6curit6 

alimentaire des m6nages. 

1.2 	 Rappel des objectifs du volet consommation/transformation et les 

travaux d~j r~alis~s 

La composante consommation/transformation est un volet tr~s important de 

I'dtude fili~re mais et doit rfpondre Acertaines interrogations sur les contraintes 

d'utilisation de cette cfrdale dans les m6nages. 

En effet, il a t6 inspir6 par les investigations pr61iminaires qui ont rdv61l un 

certains nombre de probl~mes relatifs Ala consommation du ma's qui bloquent le 

fonctionnement de i'ensemble de la fili~re. On peut citer entre autres: les prejugfs 

d6favorables en mati~re de consommation, difficultds et coots 61evds de 

transformation et de cuisson, faible rendement Ala cuisson du mais. Par ailleurs, 

les dtudes antdrieures ont montr6 le faible niveau de consommation du mais sans en 

donner les raisons profondes de cet dtat de fait. Ainsi, pour mieux comprendre la 

situation, un suivi de la consommation dans les mnages ABamako a 6t entrepris. 

I1vise quatre objectifs fondamentaux. I1s'agit de : 

1) 	 comprendre les faqons dont le mais est actuellement int6gr6 dans les 

habitudes de consommation en milieu urbain (y compris les restaurants et les 

gargotes), et confirner les contraintes principales qui freinent l'augmentation 

de sa 	consommation; 

2) 	 quantifier les coots de transformation et de cuisson (y compris le coat 

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

cdrdales s~ches et le riz; 
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3) 	 estimer la demande potentielle pour une gamme de produits d6jA transformds 

(brisures, semoules, farines) au niveau des diff6rents groupes cibles (selon le 

niveau 	de revenu, le groupe ethnique et la durde de rdsidence en ville, 

etc...); 

4) 	 6tablir les techniques et 6chelles de transformation les plus indiqudes pour
 

rdpondre Acette demande (quantitds et quali6s exig6es).
 

S'agissant de la composante technologie alimentaire, il a pour objet de
 
d6boucher sur des produits acceptables par les consommateurs. Du ddmarrage de
 

l'dtude , maintenant, les travaux importants rdaliss sont:
 

* 	 I'dtape de la comprdhension de ]a pr6ffrence des consommateurs et 

des reproches formulds AI'endroit des produits existants; 

0 	 I'dtape d'amdlioration des produits existants ou crdation de nouveaux 

produits; 

* 	 l'dtape concernant le test d'acceptabilit6 des produits; 

* 	 I'dtape d'analyse des coots et dchelle de transformation; 

* 	 l'6tape des tests en vraie grandc.ur au niveau des 140 unitfs 

alimentaires; 

* 	 enfin l'dtape concernant , tests de conservation des produits (farines 

surtout). 

Apr~s la rdalisation de ces activit6s en fin juillet 1993, le PRMC a financ6 

une phase de prolongation de l'dtude d'ao~t , dfcembre 1993 sur la demande de 
l'6quipe de l'6tude et cela en vue d'61argir la base d'analyse quant Ala saisonnalit6 

de l'utilisation des cdr6ales dans les unit1s alimentaires du District de Bamako. 

Depuis le d6marrage des travaux du volet consommation/transformation, un 

rapport d'dtape et quatre notes d'information ont dtd produits: 

http:grandc.ur
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* 	 La premiXre note d'information de dcembre 1992, a permis de faire ie point 

sur les objectifs et les mfthodes d'enqutes socio-dconomiques dans le 

District de Bamako pour comprendre les habitudes de consommation; 

" 	 Le rapport d'dtape de janvier 1993, a port sur l'analyse des caractristiques 

des unitds alimentaires du District de Bamako et la place du mais dans les 

habitudes de consommation; 

* 	 Quant Ala seconde note d'information de Mars 1993, elle dtait centrde sur la 

stratdgie et les mdthodes de la composante technologie alimentaire du volet 

consommation/transformation. Elle a permis dgalement d'dlaborer un 

programme de tests pour la pdriode de mars AJuin 1993; 

" La troisi~me note d'information de Juin 1993 a 6t6 orientre sur la 

composante technologie alimentaire et perspectives sur la transformation des 

cdrales s ches. Elle vise A: 

- faire le point de l'exOcution des activit6s de la composante technologie 

de l'dtude, 

- donner quelques informations sur les perspectives de la transformation 

des cdrale, locales er milieu urbain. 

• 	 La quatri me note d'information a portd sur l'6valuation de la composante 

technologie alimentaire et l'extension des enqu~tes consommation des 

cdrales siches A 3amako. Les points saillants de cette note dtaient de: 

- faire le point de I'dvaluation externe des activitrs de la composante 

technologie alimentaire de l'dtude ; 

- donner des indications sur l'dvolution de la taille de I'dchantillon 

-	 donner la situation des enqu0tes sur le terrain et les travaux rralisds 

au cours de la phase de l'extension de l'dtude. 
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0 Enfin la prdsente tente de faire une analyse prelininaire des rdsultats de 

!'enqu0te suivi-consommation des in~nages sur douze mois. 

2. 	 CARACTERISTIQUES DES MENAGES SUIVIS 

La consommation de cdrdales dans les m6nages est influencee par le revenu 

des menages et aussi par leurs caractdristiques d6mographiques. 

2.1 	 Taille des unites alimentaires (UA) suivies 

Le suivi a dimarr6 avec 140 UA dans le District de Bamako. Cependant 

suite i des abandons et , l'absence de donnes chez certaines UA, l'analyse a port6 

sur un total de 117 UA qui ont une sdric cmplkte de donndes. 

Sur le plan de ]a taille des UA, on c,.nstate que le nombre moyen de 

personnes par UA est d'environ 10 personnes avec un nombre important d'enfants 

qui representent 46 % de l'effectif. 

Par contre, le nombre d'homme et de femme est presque identique. Cet 

effectif de 10 personnes/UA correspond A,un nombre d'adulte equivalent (ae) de 

7,24 par UA (un homme > 14 ans = 1.0 ae; une femme > 14 ans = 0.8 ae; un 

enfant = 0.5ae). 

Par ailleurs, l'analyse de ia variation saisonni~re de la population a abouti 

aux constats suivants: 

* 	 la population des UA s'accroit surtout en saison chaude d'environ 2 

%. Cet dtat de fait peut s'expliquer par la vague d'exode saisonnier 

des jeunes vers les villes; 

" 	 la population des UA par contre diminue en hivernage. Cela est 

surtout consecutif au depart des jeunes (61.ves et bonnes 

saisonnitres). 

* 	 l'dvolution en hausse du nombre de personne, est surtout importante 
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au niveau des femmes qui ont un taux d'augmentation de 3 % sur 

I'annde alors I'effectif des hommes diminue de 2 % environ. La 

situation est rdsumde dans le tableau ci-apr~s. 

Tableau 2.1: EVOLUTION SAISONNIERE DE LA POPULATION 

DES UA SUIVIES 

EFFECTIF MOYEN Saison Saison Saison des Ann&e 

froide chaude pluies total 

Nombre de personnes 10,13 10,31 9,97 10,13 

Hommes 2,70 2,74 2,61 2,68 

Femmes 2,74 2,84 2,69 2,76 

Enfants 4,69 4,73 4,67 4,69 

Adultes dquivalents 7,24 7,38 7,09 7,24 

Le calcul des adultes dquivalents est fait sur la base d'un homme > 14 ans = 1.0; 
une femme > 14 ans = 0.8; et un enfant = 0.5. 

Source : Enqu~te suivi-consommation IER 1993. 

Malgrd ces rdsultats, i est important de signaler que le nombre de personnes 

par UA est hdt6rog~ne, avec un minimum d'une personne et des UA de plus de 60 

personnes. Les chiffres de ce tableau confirment les r6sultats des caractdristiques 

d6mographiques obtenus au niveau de 'dchantillon globale des 630 UA enqu~t6es 

entre ao0t et octobre 1992. 
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2.2 L'ethnie des chefs UA 

Sur environ 16 ethnies identifides au cours de l'enqute prdliminaire, 12 sont 

reprdsentdes dans l'dchantillon de suivi. Le tableau 2.2 montre que trois 

ethnies sont majoritairement reprdsentdes dans l'dchantillon. I1y a respectivement 

38%, 16% et 14% de Bambara, Malinkd et de Peuhl. Quant aux autres ethnies, 

elles sont dans des proportions de 1 A5%. 

2.3 Origine des chefs UA et nombre d'ann~es d'installation ABamako 

Les chefs UA dans le District de Bamako proviennent de plusieurs origines. 

Leur rdpartition selon le lieu de provenance nous a permis de ddnombrer 33 

localit6s. 

Les chefs UA provenant de Kangaba sont les plus nombreux car ils 

reprdsentent 15% de l'effectif. Ensuite Sikasso occupe la deuxi~me place avec 

S11%; puis suivent Kenidba et Segou avec respectivement 7% et 6% des chefs UA. 

Sur un plan gdographique, les chefs UA viennent des r6gions de Koulikoro, 

Sikasso et le District de Bamako. 

S'agissant de la date d'installation, on constate d'une mani re g6n6rale, que 

malgrd la diversitd de provenance les UA ont dtd dtablies il y a en moyenne 19 ans 

dans le District. Cette situation peut diminuer l'influence des habitudes 

alimentaires des lieux d'origine des chefs de m6nages. 
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Tableau 2.2: REPARTITION DES UA EN FONCTION DE 

Ethnie 

Bambara 


Peuhl 


Sonrai 


Soninkd (Marka) 


Maure 


Bozo 


Dogon 


Khassonkd 


Malinkd 


Touareg 


Bobo 


Sdnoufo 


Miniaka 


Dienka 


Wolof 


Dafing 


Autres 


Source: Etude fili~re mais 

L'ETHNIE DU CHEF 

%Enqukte prliminaire 

sur 630 UA 

39,2 

13,4 

6,1 

8,1 

1,4 

2,0 

3,4 

2,2 

10,6 

0,5 

2,2 

4,0 

2,8 

0,2 

0,6 

0,5 

3,0 

- IER 

% Enqu6te de suivi sur 

117 UA 

38,5 

14,5 

3,4 

5,1 

4,3 

3,4 

2,6 

16,2 

-

4,3 

5,1 

1,7 

0,9 
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2.4 Niveau des revenus des UA 

L'estimation du niveau de revenu des UA est faite Apartir de leurs 
d6penses. Pour compl6ter les drpenses alimentaires (cdrales, condiments, pain et 
tuberculcs) enregistrres au cours du suiv' rrgulier, les drpenses non-alimentaires 
dtaient enregistrdes aupr~s des chefs UA pour la p~riode du mois dernier. Les 
contr6leurs d'enqu tes (homnes) ont pass6 huit fois dans les UA, et l'estimation 

des dcpenses non-alimentaires est faite Apartir de la moyenne des passages pour 

lesquels les chefs UA dtaient sur place pour rrpondre. Pour cette analyse les 
ddpenses d'investissement des mdnages (construction, achats des mobylettes) ne 

sont pas prises en compte. 

Dans le tableau 2.3, les mrnages sont divisds en trois classes de taille 6gale: 
un tiers avec des revenus les plus d1evrs, un tiers avec des revenus les plus faibles, 
et un tiers avec des revenus intermrdiaires. II y a une forte variation dans le 
niveau de revenu estim6 Apartir des ddpenses totales. Les manages Arevenu d1ev6 
ddpensent plus de deux fois et demi les sommes des manages Arevenu faible, et 

presque le double des menages Arevenu intermddiaire. 

Le pourcentage des dfpenses totales consacrdes aux produits alimentaires 
varie peu, de 46% en moyenne pour les mdnages Afaible revenu jusqu'A 39% en 
moyenne pour les m6nages Arevenu dlevd. Par consdquent, il y a dgalement des 
diffdrences importantes absolues en termes de dfpenses aimentaires entre les trois 
groupes de revenu. Ces diffdrences seront analysres davantage dans le chapitre 4 

afin de voir ]a marge de manoeuvre des diffdrentes groupes de revenu pour faire 

face Aila ddvaluation du FCFA. 

Si les classifications des UA par niveau de revenu et par taille de la 
population sont mises en rapport (voir tableau 2.4) on peut faire les constations 

suivantes: 

0 plus de la moiti6 des UA de grande taille se trouvent dans la catrgorie 

a bas revenu (autrement dit les UA de grande taille ont souvent peu 

de ressources par rapport aux nombre de bouches Anourrir); 
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Tableau 2.3: DEPENSES TOTALES ET ALIMENTAIRES DES UA SUIVIES 

(FCFA par adulte 6quivalent par ann6e) 

NrVEAU DE 
REVENU 
______ 

DEPENSES 

ALIMENTAIRES TOTALES 

RATIO N 

FAIBLE 38.900 84.100 0.46 38 

INTERMEDIAIRE 58.700 133.200 0.44 37 

ELEVE 88.400 227.300 0.39 38 

MOYENNE 61.500 146.900 0.42 

Source: Etude fili~re-mais 1993 

Tableau 2.4: REPARTITION DES UA EN FONCTION DES CLASSES DE
 

REVENU ET CLASSES DE POPULATION
 

TAILLE DE LA GROUPE DE REVENU NOMBRE 

POPULATION (DEPENSES TOTALES) TOTAL 

FAIBLE INTERMEDIAIRE ELEVE DES UA 

FAIBLE 9 12 17 38 

INTERMEDIAIRE 8 14 17 39 

ELEVEE 21 11 4 36 

NOMBRE TOTAL UA 38 	 37 38 113 

Source: Etude fili~re-mais 1993 

• 	 la plupart des UA a revenu d1evd sont de taille petite ou moyenne; 

* 	 le groupe des UA Arevenu interm6diaire sont 6galement r6parties en 

termes de taifle petite, interm6diaire, et grande. 

113 
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3. 	 LE COMPORTEMENT DES PRIX DES CEREALES A BAMAKO 

Le niveau des prix des c-r6ales dans les marchds de consommation est 

fonction de l'offre des produits sur ces marchds. 

D'une 	mani~re g6n6rale, la campagne de commercialisation 1992/1993 a dt6 
marquee par des prix bas aux producteurs comparativement Ala campagne 

1991/92. Cette situation s'explique par: 

" 	 un niveau de production moyen d6gageant un excddent 

commercialisable de 320.000 tonnes de c6r6ales s~ches; 

* 	 un niveau assez important des stocks report de la campagne 1991/92 

soit 390.000 tonnes de cdrdales s~ches; 

* 	 un niveau assez faible du financement de la campagne de 

commercialisation Acause du non d6nouement des queues de 

campagne 1991/92; 

* 	 et un faible niveau des exportations (1.705 tonnes en RCI). 

A partir des investigations faites par le SIM, les march6s de Bamako ont dt6 

approvisionn6s pendant la campagne dcoulde par les zones de Koutiala, Sfgou, 
Bougouni et Fana en cdrdales s~ches et en riz par la zone de Niono. L'analyse des 

donn6es collect6es par le SIM sur les march6s de Bamako rev8t certaines 

caractdristiques. 

3.1 	 Evolution des prix du mil, sorgho et ma'is 

Les prix des cdrfales s ches t Bamako ont connu un mouvement en baisse 

en novembre 1992 et se sont stabilis6s entre 70 F CFA/kg pour le mais 72,5 F 

CFA/kg pour le sorgho et environ 75 F CFA pour le mil. 

Ces prix se sont 16g~rement stabilis6s autour de 70 F CFA/kg jusqu'en Avril 

sauf pour le mil qui a connu des mouvements en dent de scie durant cette priode. 

Pour I'ensemble de ces cdr6ales nous notons sur la figure 3.1, un pic en 
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juillet 1993 ob le kilo de sorgho a t6 vendu autour de 98 F CFA/kg, le mil 90 F 

CFA/kg et le mais A 88 F CFA/kg. 

Ensuite les prix pour I'ensemble ont amorcd un mouvement en baisse de 

juillet jusqu'en novembre 1993 ob ils ont atteint respectivement 63 F CFA/kg pour 

le ma's, 70 F CFA/kg pour le sorgho et 82 F CFA/kg pour le mil. 

Cette siljation de hausse et de baisse des prix s'explique par le fait que les
 
producteurs ont mis en marchd des quantitds importantes de c.rdales en debut de
 

campi-gne de commercialisation et en juillet ils ont fait une retention des stocks A 

cause des incertitudes pluviom6triques d'ob i'6dlvation du niveau des prix de vente 

dans les march6s de consommation de Bamako. Le graphique 3.1 fait le point de 

Ia situation observde. 

3.2 Evolution du prix du riz " Bamako 

Trois types de riz ont dtd suivis: le riz RM40, le riz local et les brisures. 

L'examen de Ia.courbe des prix (voir graphique 3.1 b) nous permet de faire les 

constatations suivantes. 

Le riz local a connu trois niveaux de prix. En effet, Apartir de novembre 

1992, les prix ont subi une baisse de 175 F CFA Aenviron 155 F CFA/kg en mai 

1993. Ensuite un mouvement de hausse a repris de fagon progressive et a atteint 

son plafond en octobre pdriode Atlaquelle le riz local a W vendu A 188 F CFA/kg. 

Enfin les prix ont baissd entre octobre et novembre pour atteindre 178 F CFA/kg. 

En ce qui concerne le riz RM40, compte tenu du niveau d'approvisionnement des 

march6s en riz local, il a dgalement connu une baisse des prix de novembre 

jusqu'en juillet. Les prix ont dvolu6 au cours de cette pdriode entre 178 F CFA/kg 

5A168 F CFA/kg. Les prix ont atteint leur maximum 190 F CFA/kg en octobre. 

S'agissant de la byisure, elle n'a pas connu une grande variation de prix 

jusqu'en juillet. Les prix ont varid de 155 F CFA A.152 F CFA/kg (de novembre 

1992 Ajuillet 1993). La hausse des prix de Ia brisure a commencd Apartir de 

juillet et le prix maximum a W atteint en octobre soit 180 F CFA/kg avec une 

I6g~re baisse en novembre. 
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Figure 3.1: Evolution mensulle des prix Ala consommation des c6rales t Barnako 

FCFA/kg
110
 

90 .....................
 

6 0 . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . . . . . .. .. .. . .. .. .... . . . . .. . . . . . . . . . 
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Ainsi de novembre 1992 Anoveinbre 1993 nous avons observ6 une relative 

stabilitd des prix du riz comparativement aux autres annes. Les facteurs qui sont 

l,
'origine de la stabilitd des prix du riz (toutes catdgories confondues) sont: 

* 	 Ia m6vente constatde da:is les zones de production; 

* 	 l'absence de cr6dit de commercialisafion A 'ON; 

* 	 la mise en march6 de quantit6s importantes des riz DP dans les 

centres de consommation par les AV/TV. 

La graphiue 3.1 (b) donne l'dvolution des prix Ala consommation du riz 

RM40, du riz local et de la brisure de riz au cours de la dernii-e campagne de 

cornmercialisation. 

Par ailleurs, le iatio du prix du sorgho divisd par prix du riz RM40 ou local 

montre sur le graphique 3.2 que c'est entre juin et fin juillet que ce ratio a d6passd 

la barre de 0,5 seuil au delA duquel la substitution des cdrdales s~ches s'av~re 

dconomiquement difficile. 

Figure 3.2: Ratio prix du sorgho/riz 

RATIO PRIX SORGHO/RIZ
0.65 

0 .4 	5 ......... ...................I
 
.-	... .-..-. ....... ......... ....... .
0 .4 ... ... ..... ... ..... ..... ... ...


0 .35 ................................................................
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4. 	 L'approvisionnement en c6r~ales des m6nages L Bamako: quantit6s,
 

composition et d6terminants.
 

Ce chapitre d6crit le systbme d'approvisionnement en c6r6ales des m6nages 

suivis. I1traite de ce fait la structure des d6penses alimentaires, ainsi que les 

quantit6s 	et les types de c.--dales utilisdes par les mfnages drant la periode 

dcembre 	1992 ANovembre 1993. 

Les d6cisions en mati.re d'auprovisionnement c6rdalier sont influencdes par 

les caractristiques dfmographiques (taille et composition de ]a famille, ethnie, 

origine et durde de rdsidence en ville, etc.), le niveau et variabilit6 de revenu, et 

les prix des diffhrentes c6rdales. Dans un premier temps nous analysons l'effet du 

niveau de 	revenu sur les d6penses alimentaires, et l'approvisionnement en termes 

de quantitds et types de c&6rales. Pour des besoins d'analyse, l'dchantillon a 6t6 

reparti en 	trois classes de taille dgale en fonction du revenu. I1s'agit: 

* premiere classe comprenant le tiers des mdnages revenu bas; 

* deuxi 	 me classe comprenant le tiers des m6nages A.revenu interm6diaire; 

* troisi~me classe regroupant le tiers des m6nages a.revenu d1ev6. 

Cette analyse va montrer que les minages 6 revenu bas ont trs peu de marge de 

manoeuvre pour faire face aux effets 6ventuels de la d~valuation du FCFA par 

rapport . ceux de revenu moyen ou 61ev6. Dans la troisi~me partie de ce chapitre 

nous examinons de faqon qualitative les effets des changements saisonniers des prix 

des cerfales sur l'approvisionnement. 
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4.1 	 La structure des d~penses alimentaires selon le niveau de revenu des 

m~nages. 

Les d6penses alimentaires sont de deux ordres: les d6penses li6es Al'achat de 

condiments (y compris ]a viande, poisson, 16gumes, 6pices, etc.) et celles relatives 

AI'achat d'aliments de base. Les aliments de base regroupent les c6rdales, les 

tubercules et le pain. La figure 4.1 montre que les d6penses alimentaires sont tr~s 

difffrentes selon le niveau de revenu des rnhages. La moyenne pour les mnnages 

avec revenus dlevfs est 88.400 FCFA par adulte dquivalent par an, par rapport 

58.700 FCFA pour ceux au milieu et 38.900 FCFA pour le groupe avec faibles 

revenus. Mais l'augmentation des d6penses avec le niveau de revenu n'est pas 

dgale pour tous les chapitres. L'augmentation des ddpenses sur les condiments est 

beaucoup plus importante que les d6penses sur les cr6ales. 

Figure 4.1: Niveau de d~penses alimentaires par cat~gorie de menages 
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Les mnnages avec revenus dlev~s ddpensent 20,000 FCFA par adulte 6quivalent 

pLus que 	les menages avec revenus intermdiaires, et 35,000 FCFA plus que les 

mdnapes 	avec revenus faibles. Par consequent, les manages A revenu moyen ou 

dlev, ont 	plus de flexibilit pour faire face aux effets de la d6valuation par rapport 

aux m~nages pauvres. Quand leurs revenus r6els baissent, les m~nages avec 

revenus interniddiaires ou dievds peuvent d'abord r6duire leur consommation en 

condiments. Tel n'est pas le cas pour les menages avec des revenusfaibles car its 

ont dejb 	un faible niveau de consominmation en condiments. RIs seront obliges de 

rduireleur consommation ceraireaussi bien que leur consommation en 

condiments. 

4.2 	 L'approvisionnement en crcales selon le niveau de revenu des 

m6nages: quantit6s et composition cir6alires. 

La quantit6 et ]a composition des cdr(ales dont les menages se sont 

approvisionnds varient avec le niveau de revenu. La quantitd moyenne consommde 

par adulte dquivalent (toutes cdr~ales confondues) au niveau de l'6chantillon est 

d'environ 189 kg. Par rapport Acette situation, la moyenne de 210 kg/ae observde 

chez les m6nages revenus dlevds depasse de plus de 20 kg/ae ce chiffre. Par 

ailleurs, ]a moyenne de 172 kg/ae pour les m6nages avec faibles revenus fait d6faut 

de presque 20 kg par adulte 6quivalent. Ainsi, le groupe qui a moins deflexibilitM 

pourfaireface i la devaluation i travers la rdpartitiondes depenses alimentaires 

entre condiments et aliments de base a aussi le plus bas niveau 

d'approvisionnementen creales. 

La composition de l'approvisionnement crdalier vafie dgalement avec le 

niveau de revenu. Cette composition est importante par rapport aux possibilitds de 

faire face A I'6ventuelle reduction de revenu suite Aula d6valuation du FCFA, car il 

y a toujours la possibilit6 faire la de substitution entre le riz et les cr6ales s~ches 

moins chores pour faire des dconomies. La figure 4.2 donne les quantitds de riz et 

de cdr6ales s ches dans l'eisemble de l'approvisionnement cdrdalier selon le niveau 
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de revenu des rndages. La part du riz est de 59% pour le groupe Arevenus 

d1evds, 61 % pour le groupe avec revenus moyens, et seulement 44% pour le 

groupe avec faibles revenus. Ainsi, le groupe de minages dont 

l'pprovisionnement le plusfaible en terme de quantitt de cdrales, et qui a 

moins de possibilitispourfaire les gconomnies a travers une rtduction des 

dipenses sur les condiments, aura9galement le plus de difficult6 pourfaire des 
jconomies h travers une substitution du riz par les cdrdales sches. 

Figure 4.2 Approvisionnenent en c~r~ales s&hes et de riz selon le niveau de 

revenu des m~nages (kg par adulte 6quivalent par an) 
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I1y a 6galement une variation dans la composition des c6r6ales s~ches selon 

le niveau de revenu des mdnages. La figure 4.3 montre les quarntitds des 

diffdrentes cdrdales s~ches scion le niveau de revenu. Plus le revenu devient 

faible, plus le sorgho prend de l'importance parmi les c6crdales sichcs. Le 

pourcentage du sorgho dans l'approvisionncment global en ctrdales sches est de 

49% pour les m6nages dont le revenu est d1evd, 69% pour les manages avec 

revenus moyens, et 72% pour les mdnages Arevenus faibles. On trouve la 

tendance inverse pour le ril: 38% pour les mdnages avec revenus dlev6s, 20% 

pour les nidnages avec revenus moyens, et 19% pour les mdnages pauvres. Ces 

tendances s'expliquent en par-tie par le prix du mil plus 6lev6 par rapport au 

sorgho, et en d'autres termes par des pertes du mil Ala transformation plus 

d1evdes. Ces tendances pourront ttre mme plus accentu~es chez les m6nages 

pauvres si ils n'avaient pas la possibilitd de s'approvisionner en mil Apartir de 

leurs propres champs (c'est dire, par I'autoproduction du mil). 

Figure 4.3: 	 Approvisicnnement par type de c~r~ale sbches selon le niveau de 

revenu des m6nages (kg par adulte 6quivalent par an) 
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4.3 Place du ma'is dans I'approvisionnement ctr6alier des m6nages 

L'analyse 	sur les approvisionnements nous indique que sur un plan global, un 

adulte 6quivalent utilise 189 kg de cdr6ale par an. Mais dans ce schdma les 

m6nages 	a revenu 6lev6 dc-passent cette moyenne d'environ 20 kg/ae par an, ainsi 

que les minages Arevenu faible font d6faut du mnme ordre de grandeur. On 

remarque 	aussi que le mais tie reprisenteque 4% des approvisionnemenls otaux 

des menages (routes c~rjales confondues) ct 10% des approvisionnements en 

cdrdales sbches. Ce pourcentage ne change gu~re avec le niveau de revenu. 

Sur le plan de la saisonnalitd, on remarque que le ma's devient plus 

important durantla saison des pluies, et atteint 14% des approvisionnements en 

c&6ales s~ches, sans distinction encore selon le niveau de revenu. Cela s'explique 

par le fait que le maYs arrive Amaturit entre fin aofit et dbut septembre, et ddjA 

en juillet il y a eu du mais grain import6 de la R6publique de C6te d'Ivoire. 

4.4 	 L'approvisionnement en c6r6ales selon la fluctuation des prix 

saisonniers et le niveau de revenu des m6nages. 

L'effet du niveau du revenu de ]a famille par adulte dquivalent sur la quantit6 

et la composition de l'approvisionnement en crdales est net. Un autre facteur qui 

peut influencer ces variables est le prix des cdrdales. Nous examinons de fagon 

qualitative le rapport entre l'approvisionnement saisonnier des m6nages et 

1'6volution des prix cr6aliers. 

Pendant la saison froide (novembre A fdvrier) les prix des c6r6ales s ches et 

le riz restaient assez stable (voir Figure 3.1), A l'exception d'une reduction 

graduelle du prix du riz local par rapport au riz RM 40 de 10 FCFA/kg. Durant la 

saison chaude (mars Ajuin), le prix du riz local a continud sa tendance A la baisse, 

pendant que ies prix des cdrdales s ches ont commenc6 Agrimper. Pendant la 

saison des pluies (uillet Aoctobre) le prix du riz a grimp6 de faqon importante, et 

1'dcart entre le prix du riz local s'est dvapord. Les prix des cdrdales s ches ont 
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dgalement grimpd au ddpart de la saison des pluies. puis descendu encore avec 
l'installation rgulibre des pluies, suivi par les importations du mals en provenance 
de C6te d'Ivoire, et ]a r6colte du mais local (voir Figures 3.1 et 3.2). En g6ndral, 
la saison des pluies a dtd caractirise par des prix cdr6aliers d1cvds par rapport aux 

saisons prdcdentes. 

Comment l'approvisionnement cdrdalier a r6agi par rapport Al'6volution 
saisonni~re des prix? L'approvisionnement moyen en riz a augmentd de 33 kg/ae 
pendant la saison froide A37 kg/ae pendant la saison chaude quand le prix du riz 
local a baiss6. Cette r6ponse est surtout marqude au niveau des mnnages avec
 
revenus d1ev6s, oi l'approvisionnement a 6volu6 de 33 kg/ae en 
saison froide . 45 
kg/ae en saison chaude (voir Tableau 4.1). L'augmentation de l'approvisionnement 

en riz des menages pauvres de 23 kg/ae A27 kg/ae est plut6t expliqude par le
 
faible niveau d'approvisionnement 
en riz durant la saison froide lid au r6colte des 

cdrdales sbches autoproduites. 

L'approvisionnement pendant la saison des pluies, quand les prix des cdrdales 
dtaient plus d1ev6s, a dtd marqud par une r6duction de 6 kg/ae par rapport Ala 
saison chaude et 4 kg/ae par rapport A.la saison froide, toutes c6rdales confondues. 
Pour les rninages Airevenus faibles, la rdduction 6tait de 7.5 kg/ae par rapport Ala 
saison froide (12%). Cela confirme que les mnages b faible niveau de revenu ne 

peuvent pas supporter encore une reduction de leurs revenus rdels suite b la 
d~valuationdu FCFA sans rduire leur approvisionnementc6rdaf'erd6ji faible 

par rapport6tla moyenne observde. 



22 

Tableau 4.1: L'APPROVISIONNEMENT SAISONNIER EN CEREALES A BAMAKO 
(kg par adulte 6quivalent) 

Echantillon APPROVISIONNEMENT SAISON FROIDE (novenibre-f6vrier) 

Revenu N Ma's Mil Sorgho Fonio S&hes Riz TOTAL 

Faible 37 2.9 12.2 22.5 0.1 37.7 23.3 61.0 

Moyen 37 1.8 5.6 16.0 0.1 23.5 36.9 60.4 

Elevd 37 3.4 12.7 15.4 0.2 31.8 33.3 71.4 

Tout [111 2.7 10.2 18.0 0.2 31.0 133.3 64.3 

APPROVISIONNEMENT SAISON CHAUDE (mars-juin) 

Revenu N Maifs Mil Sorgho Fonio Sches Riz TOTAL 

Faible 37 1.3 4.1 25.3 0.1 30.8 27.1 57.9 

Moyen 37 2.4 5.3 18.5 0.4 26.6 38.9 65.5 

Elev6 37 2.6 12.1 14.0 0.8 29.5 45.3 74.9 

Tout 111 2.9 7.2 19.1 0.4 29.0 [ 37.1 66.1 

APPROVISIONNENIENT SAISON DES PLUIES (juillet-octobre) 

Revenu N Mafs MI Sorgho Fonio Skhes Riz TOTAL 

Faible 37 3.8 2.4 20.9 0.1 27.2 26.3 53.4 

Moyen 37 3.2 3.8 15.3 0.3 22.6 37.7 60.3 

Elev6 37 3.7 7.6 12.6 1.1 25.0 41.0 66.0 

Tout 111 3.6 4.6 16.2 0.5 24.9 35.0 59.9J 
APPROVISIONNEMENT SUR UNE ANNEE 

Revenu N Mais Mil Sorgho Fonio Sches Riz TOTAL 

Faible 37 7.9 18.2 69.1 0.3 95.4 76.2 171.6 

Moyen 37 7.1 14.6 49.9 0.7 72.4 113.4 185.7 

Elevd 37 9.4 32.4 41.5 2.1 85.4 124.8 210.2 

Tout i 111 8.2 [_21.7 53.5 1.05 84.4 104.8 189.2 

Source: Etude fili~re mais - IER 

1. 	 Tout approvisionnement est exprim6 en kilogrammes par adulte 6quivalent. 
2. 	 Adultes 6quivalents: homme > 14 ans = 1.0; femme > 14 ans = 0.8; enfants = 0.5. 
3. 	 La priode d'analyse est de d6cembre 1992 Anovembre 1993. Ainsi, la saison froide 

comprend d6cembre 1992 Af6vrier 1993 et novembre 1993. 
4. 	 Les quantitds pour les cdr~ales s&ches sont exprim6es en forme non-d6cortiqu~es. 
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5. 	 Pour r~pondre aU dfi de ]a dvaluation du, FCFA: quelques 616ments
 

d'une strat6gie pour assurer la s6curitd alimentaire
 

La d6valuation du FCFA aura des effets ndgatifs sur les revenus rdels de la 

population (surtout la population urbaine) durant le court terme, car tous les 

616mnents de consommation importds deviendront plus chers. Ces effets seront 

encore plus sdv~res pour les couches pauvres de la soci6t6 urbaine, qui ont trbs peu 

de marge de manoeuvre pour y rdpondre, et par cons6quent devraient dirninuer leur 

consommation alimentaire d6j6 faible par rapport A.la moyenne. Dans le long 

terme, la ddvaluation permettra une croissan!-, COrnlomique plus durable car les 

produits destinds Al'exportation et\ou A]a substitution des importations deviendront 

plus rentables. Assurer la sdcuritd alimentaire des populations rurales et urbaines 

pendant cette priode transitoire reste donc incontournable pour que l'ajustement 

structurel rdussisse. 

Une strat6gie qui vise Aassurer ]a sdcuritd alimentaire (qui comprend non 

seulement la production mais l'acc~s de tous les d1ments de la population Aune 

autosuffisance alimentaire continue) face A la ddvaluation du FCFA, auront parmi 

d'autres les trois composantes suivantes: 

* 	 vni'orer la productiviti des fih'res ciria'res; 

" 	 faciliter la substitution entre le riz et les cirgales sches dans la 

consommation des centres urbains; 

* 	 d~velopper des strategiespourfavoriser la sicuriti alimentairedes 

couches vulngrables de la sociJt6. 

Ces composantes seront ddvelopp6es dans les paragraphes qui suivront, certes de 

faqon prd1iminaire et incomplete, afin de provoquer un d6bat constructif plut6t que 

de se prononcer sur les solutions miracles qui n'existent pas. 
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5.1 Amrliorer la productivitO des filibres c6ralires. 

Une perspective filire permet d'diargir le champ d'action pour amdliorer
 
I'efficacite du syst me alimentaire du pays. 
 D'abord les gains de productivit6
 

potentielle peuvent tre recherchds plusieurs dtapes d'une fili~re, 
 ,ans perdre de 
vue la synergie entre les innovations Adiffrrentes dtapes.' Aussi, tine perspective 
fili~re exige l'identification des innovations politiques et institutionnelles qui 

peuvent faciliter ]'adoption des innovations technologiques. C'est pourquoi 
l'Institut d'Economie Rurale vient de jeter les bases d'un nouveau programme de 
recherche "Economie des Fili res", pour iequel les fili0res riz et bdtail/viande
 

seront les prioritds de sa premiere phase.
 

Une ttiche prioritairepour augmenter la productivitMdes fires c~rgalires 
est d'identifierles possibilitspour, et concevoir les actions concrates quipeuvent 
capter, les reductions du coilt unitairedu produitfinal arriv6 au march6, c6 
travers les diffirentes 6tapes desfilires. Par rapport Ala dvaluation du FCFA, 

quelques possibilitrs spdcifiques seront: 

" au niveau de la production paysanne, Acause de l'augmentation indvitable 
du coot des intrants chimiques, il faut rdactualiser les estimations des 

co~its de production afin de pr6coniser les doses optimales pour les 

diffdrentes cultures et les diffrrentes zones de production; 

* 	 au niveau de la commercialisation rurale, il est important d'insister sur la 
recherche des modalitds d'organisation et de credits adapt6s au 

regroupement des c~rrales par les paysans en prdvision de l'augmentation 

indvitable du coot du transport; 

Par exemple, pour que les machines pour nettoyer et trier les c&ales s~ches 
soient adoptdes, il faut des acheteurs qui soient disposds Apayer des prix plus
intdressants pour les grains propres. L'installation des ddcortiqueuses au niveau 
des 	demi-grossistes urbains va les motiver dans ce sens (afin d'fviter les pertes
dlevdes et l'usage accdldr des disques abrasifs). Ainsi, il y a une synergie 
potentielle entre l'adoption des deux technologies. 
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* 	 au niveau de ]a transformation, par rapport A['augmentation des coots de 

l'dquipement et pieces d6tachdes import~es, il faut examiner les 

possibilit6s pour encourager davantage la fabrication locale (remise de 

taxe Aii'importation des mati0res premieres, formation technique, etc); 

• 	 au niveau de la comnmercialisation en d6tail en milieu urbain (ob les 

marges atteint souvent 15 - 20 FCFA/kg par rapport A2,5 - 5 FCFA 

pour les grossistes), sur ]a base de la baisse dventuelle des revenus r6els, 

examiner les possibilits pour redynamiser les cooperatives de 

consommateurs afin de b6n6ficier des prix en gros. 

Les 	possibilitds ne sont pas exhaustives, mais celles citdes donnent quelques voies 

pour 	pallier aux augmentations des coots qui peuvent 6tre provoqudes par la 

ddvaluation du FCFA. 

5.2. Faciliter la substitution entre le riz et les c6r~ales sches. 

Bien que la question de substitution entre le riz et les c6r6ales s~ches semble 

impliquer d'abord la population urbaine qui consomme le riz en quantitds 

importantes, ]a population rurale est aussi concerne. 

Un des ph6nom~nes les plus difficiles Agdrer en ce qui concerne les fili~res 

cdrdalires est ]a fluctuation importante des prix des cdrdales, lide aux alas 

climatiques qui provoquent l'offre tr~s instable d'une ann6e Al'autre. Face A une 

telle situation, il est tr~s important que la population s'adapte facilement A 

consommer la cdrdale la plus abondante. Si tel n'est pas le cas, l'augmentation du 

prix d'une cdrdale donn6e ne peut pas persuader des consommateurs de s'orienter 

vers d'autres produits, et par cons6quent les prix vont augmenter davantage par la 

suite. Ainsi, les prix deviennent tr s instables m0me si l'offre varie de faqon 

marginale (cas de la demande ind1astique). 
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Le monde rurale est concern6 car, Acause du pouvoir d'achat relativement 

edev$ de ]a population urbaine, les prix peuvent facilement grimpes au del. du 

pouvoir d'achat relativement faible des families rurales deficitaires en c6rfales. La 

sgcurit4 alimentaireurbaine et celle dA ionde rural son ainsi lies non
 

seuleinent par le niveau de production mais aussipar les habitudesde
 

consommation. 

La substitution entre le riz et les cdrdales s ches est importante sur deux
 
plans. D'abord ilexiste d~jA une substitution assez forte entre les diffd.rentes
 

ccdr0ales s0ches. 
 C'est ainsi que les prix du mil et sorgho commencent Abaisser
 

avant m~me 
leur r~colte grace A l'arrivfe Amaturit, du mais. Les difficult~s de
 

substitution existe surtout entre le riz et les c&dales 
s ches en milieu urbain. 

Deuxi~mement, la disponibilit6 du riz et des cdrdales s~ches peut se compldter dans 

le temps car les cdrc.ales s~ches sont pluviales et le riz est en pattie irrigu6. Ainsi, 

quand ]a disponibilit6 des cdrdales sches est faible i1 est souhaitable que la 

population urbaine consomme davantage le riz afin d'dvitef une augmentation
 

importante des prix du monde rural. 
 Par contre, si I'offire des cfr6ales s~ches est 

abondante, ilest souhaitable que ]a population urbaine consomme davantage ces 

cdrdales afin d'dviter l'effondrement des prix dans les zones de production. 

Faciliter ]a substitution entre le riz et cdrdales s~ches en milieu urbain ne sera 

pas facile. D'une part ily a des fortes pr~ffrences ifies A I'image de marque du 

riz en tant que crfale "moderne", et A )a journ6e continue (le riz prend plus de 

temps Adigdrer et par cons6quent rfsiste mieux contre ]a faim). D'autre part, la 
prdparation des cdr&ales s etches occasionne des coots et pertes de transformation, 

du temps pour les mdnag~res (plus d'une heure pour arriver A la farine t partir du 

grain selon les estimations de l'Ntude fili~res mais, m~me avec la mouture 

mfcanique). Ainsi, un moyen de faciliter Ia substitution entre le riz et les cirdales 

s~ches consiste A r6duire le coot et le temps de prdparation A travers la 

commercialisation des crfdales s~ches ddjA transformes. 

La demande potentielle pour la farine de mais et les possibilitds d'amdliorer 

l'efficacitd des circuits de commercialisation des cdrdales s~ches ddcortiqudes ont 
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5.3 

fait l'objet des notes d'information prdcddentes. 2 Par rapport aux effets de la 

d6valuation du FCFA, la baisse des revenus r6els entrainera une r6duction de 1.1 

demande des c6rdales transforndes, pendant que l'offre deviendra plus ch.re. 

Ainsi, la r6alisation des 6conomies potentielles en termes de coots de 

transformation devient rnme plus urgente pour 6viter ur. :ecul de la demande pour 

les cdrales sbches transformdes, surtout dcortiques (voir Figure 5.1). 

D~velopper des strategies pour favoriser la scurit alirnentaire des 

couches vuln&ables de la soci6t6 urbaine 

Les analyses du chapitre 4 ont montr6 que le groupe A,revenu faible, qui a 

ddjA un niveau d'approvisionnement cdrdalier rtiduit par rapport Ala moyenne, a 

peu de marge de manoeuvre pour faire face itencore des diminutions de leurs 

revenus reels. Des rdductions de d6penses sur les condiments, et/ou la substitution 

davantage du riz pour les cdrdales siches afin de maintenir leur consommation 

cdrdali re ne sont pas 6videntes. C'est fort probable que la devaluation du FCFA 

va aggraver le deficit alimentaire chez certaines families en milieu urbain. Que 

faire? Certes insuffisantes, nous proposons trois voies pour les sdcuriser: 

* 	 promotion de la transformation moins intensive des c6rgales afin 

d'augmenter leurs quaih's nutritives; 

* 	 disponibiitMde l'aide alimentaire ciblge a'courte terme; 

* 	 glaborationd'une politique d'utilisation des terres cultivables des zones 

priurbaines. 

2 Voir surtout Note d'information No. 4. 
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FIGURE 5.1
 

COUT DE REVIENT DES CEREALES DECORTIQUEES

COMPARAI&ON DEMI-GROSSISTE ET DETAILLANT
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Source: Etude Filidre-mals: Note d'information No 4.

Note: 
 Estimation des coOts faite avant la dfvaluation du FCFA.
 



29 

5.3.1 	 Promotion de la transformation moins intensive des c6r6ales afin
 

d'augmenter leurs qualit6s nutritives
 

En milieu urbain il y a tendance Aassocier la qualitd des c6rdales avec leur 

niveau de 	transformation. Plus les cdr6ales sont "bien d6cortiqudes", plus la 

qualit6 de 	la farine issue des grains sera meilleure. Plus le polissage du riz est 

pouss6, plus la qualit6 est perque. La v6rit6 est que de tels processus enl~vent 

davantage 	les couches de protdines et les fibres qui jouent un r61e non n6gligeable 

dans la santd, augmentant les coots de transformation. II faut commencer A 

sensibiliser Ia population urbaine dans ce sens, surtout les pauvres pour lesquels de 

telles pertes ont des consdquences. 

La promotion de la consommation des cdr6ales moins intensivement 

transform6es peut se faire non seulement Atravers les dmissions de Ia radio mais 

aussi par Atravers les produits vendues en ville (par exemple les beignets, la 

bouillic, le riz, le t6). Pour ce faire, il faut mettre Ala disposition des vendeuses 

des cdrdales moins intensement transformdes (certes subventionn6s) comme le riz 

d6cortiqu6 sans polissage, le mil et sorgho l6g rement ddcortiqufs, et la farine de 

mais non-d6cortiqu6. C'est surtout les populations pauvres travaillant en ville qui 

sont souvent obligdes de manger sur place pour 6viter les frais de transport, qui 

vont consommer davantage de tels produits. Une telle politique de promotion 

permettraient aux vendeuses, appartenant le plus souvent h des families assez 

pauvres, de retenir leur clients malgr6 leur pouvoir d'achat faible suite . la 

d6valuation du FCFA. 

5.3.2 	 DisponibilitM de I'aide alimentaire cibie Acourt terme 

I s'agit de I'aide alimentaire qui ne sera recherch6e que pour les families 

n~cessiteuses. Cela peut amdliorer Iagestion de l'aide Acause du fait que les 

necessiteux vont s'orienter vers les produits offerts. La farine de maYs non

ddcortiqu6e peut servir Acette fin, car elle est beaucoup moins sollicit6e malgrd 

qu'elle soit assez riche en 616ments nutritifs (voir Figure 5.2). 
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FIGURE 5.2
 

INTENTIONS D'ACHAT DES FARINES DE MAIS
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PRIX AU DETAIL 

Fem/Dac = % femmes qul payeront la farine d6cortiqu~e 
Hom/ND = % hommes qui payeront la farine non-d6cortiqu6e 
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5.3.3 	 Elaboration d'une politique d'utilisation des terres cultivables des 

zones p6riph~riques des centres urbains 

L'autoproduction des cdrdales est un moyen important qui permet aux 

families pauvres des zones pdriphdriques de se nourrir Amoindre coot. Mais de 

plus en plus les terres cultivables deviennent rares. Au centre, les cultures 

cdrdalibres sont interdites afin d'amdliorer la sdcurit6, contre le banditisme. I1y a 

lieu de faire une vdritable politique d'exploitation rationnelle des terres disponibles, 

afin de crder les opportunitds pour les families Afaible revenus. II ne s'agit pas 

forc6ment de cultiver les cdrdales. Face Ala raretd des terres, le ddveloppement du 

maraichage peut 8tre une activit6 plus rentable, et qui peut crder les opportunitds 

beaucoup plus prometeuses pour les exploitants. 



ANNEXE
 

ETUDE FILIERE MAIS:
 
VOLET CONSOMMATION/TRANSFORMATION A BAMAKO
 

Proposition de plan du rapport
 



ETUDE FILIERE MAIS: 
VOLET CONSOMMATION/TRANSFOR.IATION A BAMAKO 

Proposition de plan du rapport 

1. LES HABITUDES DE CONSOMMATION CEREALIERES A BAMAKO 

1.1 Mdthodologie de I'dtide consommation des c&rales
 

1.1.1 	 Enqu6te formelle
 

1.1.2 	 Enqufte suivi continu
 

1.2 Prix et disponibilitd des cdrdales pendant ]a pdriode d'enqu(tes
 

1.2.1 	 Prix au consommateur (SIM)
 

1.2.2 	 Prix payds par les UA de 1'6chantillon
 

1.3 Rdsultats de l'enqudte formelle prdliminaire
 

1.3.1 	 Caractdristiques structurelles des UA
 

1.3.2 	 Habitudes de consommation des UA
 

1.4 Rdsultats du suivi de la consommation crdaliire
 

1.4.1 	 Caract&ristiques de l'dchantillon suivi
 

1.4.2 	 Consommation c~rdaliire par personne et par type de car6ale
 

- quantitds de crdales consomm6es 
- repartition par type de plats 

1.4.3 	 Facteurs qui influencent le choix et les quantit6s des cdrales
 
consomindes
 

- prix des cdrales 
- revenu de I'UA 
- taille de I'UA 
- provenance du chef UA 



1.4.4 Strategies d'approvisionnement des UA en cOrdales 

- sources des cr.ales par niveau de revenu et par saison 
(autoproduction, achat au march6, etc.) 

- modes d'achat au mnarch6 (par sac ou par kilo, crdit o6i au 
comptant) 

1.4.5 Stratdgies de transformation des crdales des UA 

- achats 	de c~rdales dejA transformies 
- mdthodes et coots de transformation 

1.4.6 Temps de prdparation des plats Abase des r~rales s~ches et du riz 

2. 	 LA DEMANDE POTENTIELLE POUR LES CEREALES DEJA
 
TRANSFORMES: CAS DE LA FARLNE DE MAIS
 

2.1 	 Mdthode d'approche pour l'estimation de la demande potentielle pour la farine de 
mais 

2.2 	 Evaluation qualitative des farines de mais par les mdnag-res 

2.3 	 Estimation quantitative de la demande potentielle pour les farines de mais 

2.3.1 Les quantitds demanddes selon le prix et la qualit6 de la farine 

2.3.2 Facteurs qui influencent les quantitds demand~es au niveau UA 

2.4 	 Evaluation qualitative de la demande potentielle pour le sorgho decortiqu6 

3. 	 POSSIBILITES DE COIMERCIALISATION DES CEREALES DEJA 

TRANSFORMEES 

3.1 	 Situation actuelle des unitds de transformation 

3.2 	 CoOt de revient de la transformation et distribution de ]a farine de mais 

3.3 	 CoOt de revient de la transformation et distribution du sorgho d6cortiqud 

3.4 	 Faisabilit6 commerciale dans le court et moyen terme 

4. 	 CONCLUSION 
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