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RESUME

La commercialisation des produits rnaraichers au Mali représente un sérieux

problème.
La satruation du marché lors des périodes de producttons. I'intervention de

nombreux opérateurs sur la frlière. les comportements complexes et imprévisibles de

ceux-ci quant arD( processus de choix des produits. des prix ou des périodes de

coulmercialisation: rendent la maitrise du marché difficile a assurer.

Dans ce contexte. I'aide à [a prise des décisions - en laissant l'entière
responsabilité aux opérateurs - nécessite une circulation d'informations utiles et fiables
sur I'évolution des marchés que seuls des professionnels suffisamment informés
peuvent prévoir.

Cependant et malgré cette désorganisatioq la filière prend de plus en plus de

I'importance et reste toujours rémunératrice. De plus. on constate un nombre croissant

d'opérateurs. une ausmentation de la production, arnsi que du volume des échanees

cofilmerciaux.

SUMMARY

Trading in market -uarden produce is both complexe and unpredictable in Mali
owing to the extreme volatility in supply and marked seasonal variations. the wide
varier_v and number of those operaring on the market and the overall inabiliqv to

accurately forecast changes in demande.

Helping small farmers to make rational decisions in this context requires the

gathering and broadcasting of relevent and raliable information on market trends that

only the best informed raders have.

However.and despite such a state of disorgani-ation this branche of trade has

expended considerably and remains profitable with an ever-increasing volume of
productiorttrade and market operators.
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TNTRODUCTION

Depuis sa création, I'Office du Niger a toujours eu des problèmes pour réaliser
ses objectifs. La mauvaise gestion des pe'nmètres irrigués tant au niveau technique
qu'au niveau financier, a plongé I'Office dans une crise socio-économique qui nécessite

une nouvelle restnrcturation à tous les nivearD(.

Il a notamment abondonné la production cotonnière au profit de celle du riz dans

les années 70. Pendant les années 80, avec le désenclavement de la ville de Niono
(1984) et la libératisation du cornmerce du riz (1986), le maraîchage a pris de plus en

plus de I'importance d"ns les exploitations de la zone de I'Office du Niger, et est

devenu une véritable culnrre de rente.

La demande des paysans (qui pratiquent progressivement des cultures
maraîchères en dehors des casiers aménagés, ou dans les casiers des terres non
propices à la riziculture) pour que I'Office du Niger autorise et dégage des superficies
maraîcheres, devient de plns en plus pesante.

" C'est d^ns ce contexte que le projet Retail crée en 1986, vâ décider de réserver

dntts les casiers des zuperficies destinées exclusivement au maraîchage. Cette
expérience qui a permis arD( petits exploiunts et arD( non-résidents d'avoir des jardins,
tend à s'étendre sur toute la zone de I'Office du Niger.
A un moment où I'entreprise opte pour une politique de diversification (ærée su le
maraîchage), il est plus que nécessaire de mener des études approfondies pour mierx
cerner tous les contours de cette nouvelle approche. C'est dans ce cadre que depuis
1989 le projet Retail mène une étude sur le maraîchage dans le " secteur Sahel."l

METIIODOLOGIE DE TRAVAIL

Des suivis et des enquêtes ont été réalisés par divers agents du Projet (Recherche-

Développement SuiviÆvaluation).
n a été demandé arD( agents d'effectuer un suivi des prix de divers produie

maraîchers, et une enquête auprès des comrnerçants présents à Niono les jours de

foires.

A mon arrivée, une grande partie de I'enquête était effechrée. .l'ai donc continué
avec mon cotlègue malien I'enquête sur Niono, et nous avons élatg notre chemp
d'action à d'autres régions du Mali. Le but étant de faire le point sur la situation de la
production et de la coûrmercialisation des produits maraîchers au Mali, pour permettre

à I'Office du Niger de mieux orienter sa politique de diversification.
Le problème majeur que nous avons rencontré était le peu d'informations fiables,

et par conséquent les résultats de ce mémoire ne décrivent pas avec exactitude la
situation du maraîchage au Mali, ils permettent simplement d'avoir une vision globale.

I v. coULIBALY rggz.
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I. PRESENTATION

l.l. Le N{ALI2

l.l.l. Le milieu

Sinrée au coeur de I'Afrique occidentale, à 700 Lm de la mer, le Mali est le 8ème
pays d'Afrique par sa superficie (1.240.000 lmt). Sa population estimée à 8,8 millions
dhabitants, figure pami les pauwes du monde, avec un PIB par habiunt évalué à 300
dollars en 1990.

- I-e climat

La latitude et la continentalité agissent sur les éléments du climat et font du Mali
un Etat intertropical à caractère soudano-sahélien neÉement marqué. Les ternpératures
sont géneralement élevées, aveç des moyennes annuelles comprises entre 26 et 30oC.

Du sud au nor{ se succèdent qtratre zones caracærisées par la durée de
lhivemage, de plus le Delta intérieru du Niger présente rme nuance régionale
particuliere :

- La zone sud-soudanienne, elle occupe 60Â du territoire dans I'extrême sud
du pays, où les précipitations annuelles de 1300 mm en moyenne, s'étalent
sur une drrée de 6 mois.

- La zone nord-soudanienne, environ trois fois plus étendue que la
precédente, où lhivernage ne dure que 4 à 5 mois.

- La zone sahélienne, ici la caractéristique fondamentale est la longueur de
la saison sèche, et la courte saison hivernale ( juin à août ).

- t a zone sud-saharieille, caractérisée par des précipitations très irrégulières
et inférieures à 200 mm/an.

- Le Delta intérieur du Niger, avec 300 km de long et 100 km de large,
apparaît comme une véritable mer intérieure en zone sahélienne, créant un
microclimat régional et origrnal.

- Hydralogie

[æ système hydraulique du Mali, constitué pat le bassin du Haut-Sénégal et celui
du Niger, est concentré au sud et au centre du pays, alors que le nord s€ caractérise par
la présence de nombreuses vallées fossiles.

2 Lrs Atlas jeune Afrique : Le Mali.
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I '; Sénégal, long de 1700 km environ, est malien sur la moitié de son cours, il
naît dans les platearlr du Fouta Djalon en Grrinée. Le fleuve prend une direction N.-O.
travcrsant Kayes pour atteindre la République du Sénégal.

Le Niger est I'un des plus grands fleuves d'Afrique, d'une longueur de 4200 hn
dont 1700 km au Mali. il dnine un bassin de 1.500.000 km2. Il naît aussi dans les
plateaux du Fouta Djaloq mais son cours a une direction S.4./N.-E. puis une
direction SÆ se dirigeant vers les Etats du Niger et du Nigeria.

Ces derx fleuves jouent un rôle dans la geograpniJ et l'économie du pays
(agnculture, comm'rnications.. . ).

1.1.2. L'économie

- L'agrîculture

Bien que I'agriculture occupe une place primordiale dans la vie de la nation, elle
s'exerce dans des conditions naturelles contraignantes. Les modes de culture
traditionnels sont peu perfiormants et une part importante de la récolte est
régulièrement détnrite par dirærses calamil6s. Qruil arD( culûres commerciales et
industrielles, fer de lance de l'économie, elles restent localisées au( abords des voies
de corrununication.

Les cultures viwieres fondamentales sont les ceréales : notamment le mil et le
sorgho, qui représentent la base de I'nlimentation populaire. Le nz dont le berceau
serait le Delta du Niger, est cultivé le long de la vallée du Niger et au sud dans les
creu( inondables ou cuvettes. Il vient en second rang des culnrres ceréalières.

Les culnrres viwiàes secondaires sont les hrbercules et légumes. Si I'igname, la
patate douce ou le meni6ç ne viennent pas toujogrs en tête d'assolement, leur rôle dans
l'équilibre alimentaire est loin d'être négligeable surtout dans le zud du pays. Diverses
légumineuses sont cultivées en association avec le mil ou le sorgho, et les légrrmes tels
que tomates, échalotes, piments ou autres, sont cultivés dâns les jardins de case et
constituent la base des assaisonnements des plats malis15. A I'exception de la lenane,
cultivée surtout à Sikasso, la mangue est le " fruit national " par excellence.

Malgré cette diversification de la production viwière, I'autosuffisance des besoins
alimentaires est loin d'être réalisée, et le Mali reste importateur de denrées agricoles.
Cette situation est aggravée par le développement de I'trrbanisation.

- Population et urbanîsation

Le Mali, compte acûrellement une population de 8,8 millisns dtabitants (en
1990). Elle reste toujours à forte majorité rurale, cependan! avec environ 1.500.000
habitants, la population urbaine représente l6,7yo du total.

Le pays est découpé en 7 régSons, dotées d'ur chef-lieu de region (ou capitale
régionale), et chacune est constituée de cercles, dominés par un cheÊlieu de cercle.
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Ces régions sont:

I-e Mati possède des densités de populæion très faibles d'environ 7 hab./km2 en
moyenne, du fait de sa superficie très étendue (1.240.000 kmt).

Mais cette donnée ne reflète pas la réalité de la repartition spatiale de la
population. La partie centrale et le nord, partiellunent ou totalement désertiques, qui
représentent près de 6V/" du territoire malien, sont très peu peuplés.I-a sécheresse, les
troubles politiques, les affrontements armés entre les troupes gouvernementales et les
indépendantistes Touareg font fuir les populations de ces régions (la 6eme et la 7ème)
qui se réfugient dans la 5ème régron, dont la capitale Mopti devient un pole d'attraction
très important. I-es autres régions, plus éloignées et donc plus cnlmes, reçoivent
également une partie de ces réfugies.

Le district de g'amako reste le premier cenffe de migrations, subissant le même
phénomène que les autres capitales africaines.

Dans la 4ème région aussi les migrafions sont importantes, et notamment avec les
opérations de développement agricole de I'Office du Niger; mais également à Ségou
même, où I'opération n Riz Ségou n contribue à une urbanisation de plrrs en plus
importante.

D'une mnnière genérale, I'exode nrral, principal drain de l'ffinnisation" reste
concentré dans ces trois dernières régions (2ème, 4ème, et 5ème); mais la repartition
génerale y est relativement homogène.

- Commanîcæbns d înfras:tructuræ

Depourrm de façade maritime, le Mali est étroitement dep€ndant des pays
limiÛspfoes ayant un accès direct sur la mer. L'ouverture sur le port de Dakar se fait
exclusivement par voie ferrée, alors qu'en direction de la Côte dlvoire, la totalité des

échanges se font par le réseau routier. Les stnrctures de commerce, le réseau de
comm r nication ainsi que les coûts de productiorq subissent de plein fouet les

contraintes de ce handicape.

Le réseau ferré : long de 645 kn, il est constitué d'un seul tronçon reliant le
réseau sénégalais à Koulikoro. Cette voie représente le principal a,te de sortie vers le
port de Dakar. Elle assure à partir de Koulikoro la liaison avec le trafic fluvial dont elle
est le complément pour toutes les régions Centre et Nord du pays.

I-e tmnsport fluvial : le bon fonctionnement de ce mode de transport dépend non
seulement du matfiel flottant mais également des installations portuaires. Des ports
ont été aménagés tout au long du fleuve Niger, mais le tnafic reste saisonnier (5 à 6

REGION CHEF-LIEU REGION CHEF-LIEU
I Kayes v Mopti
n Koulikoro VI Tombouctou
III Sikasso WI Crao

ry Ségou
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mois, période des hautes et moyennes eaux), et le tonnage descendant préd',rnrne

neffement dur le tonnage ascendant.

Le réseau routier : de l'épine dorsale que constituent le chemin de fer et la voie
fluviale, diverge tout un réseau routier relativement dense darrs le S.-8. du pays. Ce

réseau" conçu au dspart pour la liaison entre centres administratifs, est en

réaménagement et en expansion actuellement, mais reste toujours dominé par les pistes
(18.000 km de réseau dont 2.000 km bitumés).

Le transport aérien : dans un pays aussi vaste, les liaisons aériennes ont rm rôle
déterminant à jouer; cependant, toutes les liaisons internes ou externes aboutissent à

Bamako-Sénotq seul aéroport international du pays.

D'une manière genérale, le schéma global des transports souffie d'une
insuffi sance caractérisee.

1.2. L'ûfrice du Niger

t.z.L Le milieu3

- Læ sols

La zone d'action de I'Office du Niger correspond au 'Delta Mort", partie
occidentale du Delta central nigérien.

La ptupart des sols sont pauvres en matiere organique et en éléments minéraux

directement assimilables par les plantes (phosphore en particulier, mais aussi zinc).
I-eurs caractéristiques physico-chimiques sont cependant ass€z variables.

Lâ géomorphologie de la mrre a joué un rôle capital pour qu'un projet
d'aménagement de casiers irrigués et drainés' par gravité soit propose nrr près d un
million dhectares. A posteriori., il apparaît que la faiblesse de la pente rend rtiffisils
l'évacuation des earD( de "drainage' (en fait les "drains' n'assur€nt que l'évacuation des

eaux de surface et non un drainage profond)

Bien que les earD( du fleuve Niger soienf a prion, de très bonne qualiæ pour
I'irrigatioq leur concentation progressive dans les sols, due au mauvais drainage,
pourrait expliquer le phénomène d'alcalinisation-sodisation frequemment obsewé

depuis. Ce phénomène évolutif peut à la longue devenir une menace pour I'Office du

Niger, particulièrement dans les zones intensifiées où les limites de la fertilité des sols

s'expriment de façon plus évidente, et où le problème du draitage n'a pu encore trouver
de solution waiment satisfaisante. I-es problèmes de drainage gênent également la
diversification des cultures dans les casiers, limitée actuellement au maraîch4ge, (en

hivemage, le niveau des nappes empeche même toute culture dans une bonne partie
des jardins).

3 k développement agricole au sahel Tome 3 "Terrains et Innovations" CIRAD 1992.
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- Le climat

Le climat se caractérise par la faiblesse relative des précipitations (460 mm/an en
moyenne sur les ving dernières années), et par leur irrégutarité inter annuelle marquée.
Comme dans la plupart des régions sahéliennes, trois saisons se succèdent, définies par
la pluviométrie et les températures : lhivernage (saison des pluies), qui dure de mi-juin
à octobre, voit tomber I'essentiel des précipitations. La saison seche froide, qui dure de
novembre à fewier, avec des temperanrres minima pouvant descendre aux alentours de
t0"C et des maxima ne dépassant pas 30"C; la saison sèche chaude, s'étendant de mi-
fewier à -i-j,titu pendant laquelle sont enregistrés les maxima de tempéranres les plus
élevés (plus de 40"C pour la moyenne des maxima en mai).

Deur vents principaux alternent dnns la région : en saison sèche, lharmattan
(alize continental) très sec et chaud, sorrfflant du nord-est. En saison des pluies, la
mousson (alizé maritime austral) chaude et humide, issue et souflant du sud-ouest.

Pour le nq le climat permet trois saisons de culture : hivemage, contre-saison
chaude et contre-saison froide. Les contraintes principales sont les basses températues
de saison froide, qui ne permettent ni une bonne floraison ni un remplissage correct
des grains, ainsi que les pluies dhivernage qui rendent délicates les récoltes à cette
periode. Pour le maraîchage, la saison [a plus favorable pour la plupart des espèces est
la saison froide; cependant, la patzte peut être aussi cultivée en saison seche chaude et
en hivernage.

- L'Hydrologie

L'irrigation de la zone est entierement assurée par les eaur du fleuve Niger. Un
ouvrage hydroelecuique (le barrage de Sélingué) situé sur un affluent du Niger, le
Sankarani, assure un soutien des débits d étiage pour la production électrique. Le
mâximum de la crue se situe en septembre-octobre.

La dérivation d'une partie des eaur vers les zones irriguées est permise par le
barrage de Markal4 mais qui n'a aucun rôle de réservoir contrairement à I'ourn'age de

Sélingué.
L'irrigation est possible toute I'année, cependant les surfaces irrigables en awil-

mÂi-juin sont limitées par les faibles debits du fleuve, et par la nécessité de ne pas

détourner toute I'eau vers les casiers de l'Office du Niger.

- I-e milieu humain

La zone de I'Office du Niger correspond à un peuplement traditionnel (assez

diversifié, mais très peu dense) d'agriculteurs Bambara, d'éleveurs Peuls et Maures, et
de pêcheurs Bozo pour les bordures du fleuve (la spécialisation ethnique n'est pas
absolue, elle ne reflète que I'activité dominante du groupe). Pour les travaux
d'aménagement de I'Office du Niger, puis pour sa mise en valeur, des agriculteurs des

régions soudaniennes ont été requtés de force dans les artttées 30. En particulier des

Mossi du Yatenga @urkina Faso) et des Miniank4 Bambara et Bobo du Sud du pays

6
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(les agriculteurs de l'Office du Niger sont des colons, établis sur place par lEtat); des

populations locales aussi ont été installées, surtout depuis 1958 sur des bases de

volontariat. Enfin de nombreux nonnades Tamacheka se sont réfugiés dans cette zone
après les grandes sécheresses des années 1983-1985, ainsi que des Maures, des'
Songhaï et des Peuls fuyant également la sécheresse.

La région est donc une zone d'accueil, ce qui n'empêche pas qu'une partie des
jeunes émigre vers Bamako ou la Côæ d'Ivoire pour cherchet un emploi; mnis les

retours monétaires vers les exploitations semblent assez faibles. Par contre, les

agriculteurs de la zone envoient régulierement du riz et des cadeaux dans leurs villages
d'origine, avec lesquels les liens restent importants.

Avec la présence de I'Office du Niger et des differents services administratifs, de
nombreuses petites agglomérations existent d^ns la zone, [a plus importante étant
Niono. Les fonctionnaires, commerçants, agents de I'Office et retraités qui y vivent
sont fréquemment attributaires de parcelles irriguées.

- Læ systèmæ de proùtaion

Deux formes de mise en valeur des ressources coexistent datts la zone : agro-
industrielle poru [x çanng à sucre (Société Sukala, séparée de I'Office du Niger depuis
fin 1984) et paysanne pour le nz (l'exploitation des rizières exr régre a été abandonnée
depuis 1972).

Les paysans des zones sèches arD( environs immédiats de l'Office du Niger, et les

réfirgiés chasses du Nord par la secheresse, tentent de plus en plus de compléter les
cultures pluviales et l'élevage par un peu de riziculnrre et de maraîchage "irrigtrésn avec
les eaux excedentaires du "drainage" des casiers de I'Office du Niger. I-es réfugiés,
Bellah en particulier, constiûrent I'essentiel de la maind oerlvre salariée utilisée par les
riziculteurs de la zone.

1.2.2. L'Offïce du Nieer

Avec les eau( du fleuve Niger et les plaines de son delta intérieur, le Mali
possede un important potmtiel ponr I'irrigation. Afin de le naloriser, de grards
aménagements firent Éalisés à panir de 1929 et des colons, venus de tout le Mali et
du Burkina Faso, firent installés, souvent de force, à partir de 1935. Ces paysans

étaient fortement encadrés par I'Office du Niger. L'objectif était d'irriguer un million
dhectares que I'on cultiverait en coton (pour alimenter I'industrie textile française) et
en riz (pour la consommation du Mali et des territoires voisins).

Cet objectif n'a jamais été atteinL la superficie aménagée ne depasse pas 55.000
ha (su les 400.000 ha que permettrait d'irriguer le barrage de Markata), la superficie

4 C. vocable comprend ici I'ensemble des populatiors de langue et de culture
Tamachek (touaregue), c'est-à-dire les tribus nobles d'éleveurs, de guerriers ou de

marabouts (Tamachek sensu stricto) ainsi que leurs senriteurs Bellah.
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cultivée étant d'environ 45.000 ha. Le coton fut abandonné en 1970, à cause du
parasitisme, du maurrais drainage et de I'obtention de rendements équivalents a ceux de

la culture pluvials d^nq le Sud du Mali.S Pour faire face à la dégradation de la situation
alimentaire du pays (autosuffisant en céréales et même exportateru jusqu'à la fin des
années 60, il est progressivement devenu déficitaire et importateur de riz), I'accent fut
mis s'r la culnrre du riz. Itncée en 1966, la cultlre de lx sanne à srrcre a aussi été

développée, en régie (3.500 ha environ).

La nnculnue n'a pas donné les résultats escomptés : les rendements sont restés

faibles puis onr diminué (environ2,4t/h^de 1973 à 1978, 1,8 t/ha de 1979 à 1984), les

quantités courmercialisées n'ont pas réussi (malgré une collecte coercitive) à permettre

au pays de freiner la croissance de ses importations, et la situation économique des

paysans est restée très précaire, avec une autosuffsance elimentaire parfois difficile
(l'autoconsommation n'etant Laissee qu à condition de rendements minima), des revenus
monétaires très faibles, et un endeffement croissant anprès de I'Office du Niger.
Beaucoup de payyns ont d'ailleurs été évincés du colonat pour résultats insuffisants,
ou I'ont abandonné pour regagner leur village d'origine.

Pour redresser la situation, suite à des réflexions entamées depuis 1978 avec les

baillerus de fonds, le gowernement et I'Office du Niger ont décidc # f q84 de diftrer
I'aménagement de nouvelles surfaces et de donner la priorité à I'intensification de la
rizicultrne sur les casiers existants.

Le mauvais fonctionnenent du reseau hydraulique et le mauvais planage des

parcelles (liés à la conception de I'aménagement pour I'irrigation du coton et surtout à

son manque d'entretien) faisaient de la réhabilitation du système d'irrigation le
pÉalable à toute intensification; rnr les moyens nécessaires, la participation de

bailleurs de fonds extérietrrs a été requise pour le financement des travatuc.

Plusieurs expériences de reaménagement des casiers et d'intensification de la
riziculture sont en cours, les pnncrpales éunt celle du projet ARPON6 (Secteur Niono
et Kolcry) et celle du projet RETAILT (Secteur Sahel).

1.23. Le oroiet Retsil

Ce projet a démarré en 1986; son but est de tester en vraie granderu, avec les

paysans de trois villages (320 exploitations), I'intensification de la riziculture sur des

casiers rizicoles entierement réhabilités (avec test de variantes de réamenagement). Le

5 llritiée par la CFDT en 1960, la culnre du coton dans le Sud-Mali a pris un grand

essor à partir de 1965. En L975 a été créée la CMDT dont I'Etat malien possède 60Yo et

la CFDT 40o/o. La CMDT a été la première operation au Mali à s'appuyer sur les

associations villageoises, dès 1973.
6 A-élioration dè la riziculnre paysanne à I'Office du Niger. Ce projet est financé par
la coopération néerlandaise.
7 pry no* du canal irrigrrant le perimètre réaménagé. Le financement est assuré par la
CFD: Caisse Française de Développement.
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pro.;et se veut également un projet expe-^mental en matiere de diversification
(développement du maraîchage dans un premier temps), et surtout de
responsabilisation des agriculteurs, individuellement ou collectivement
(développement des activités des associations villageoises ou 4V). pnfin, plus
récemmenf le projet Retail fut à la base d'une expérience pilote de decenralisation de
I'Office du Niger vem les zones (il y a cinq zones dans I'Office du Niger), avec la
première zrlr.e autonome à Niono.

Pour atteindre ses objectifs, le projet s'appuie sur les stratégies suivantes :

- obtention d'une très bonne rnaîrise de I'ear1 dans les réseaw< d'irigation et
de drainage, et à la parcelle,

- garantie de I'entretien des amenagements réhabilités par la création d'un
fonds special d'entretien, alimenté par les redevances payées par les
paysans,

- réduction des surfaces rizicoles exploitees par les paysans, pour assurer les
po ssibilités d'intensifi cati on"

- intensification immédiate de la riziculfire, sans étape : le repiquage est
inposé aux paysâns les premieres années pour garantir cette intensification,

- pratique de la double-riziculture par chaque paysan sur au moins lff/o de
Sa surface. Un minimttm de 25oÂ de double culture est nécessaire po*r
demander une augmentation de surface au-delà de la norme de base,

- intégration du maraîchage dans les cultures irriguees officiellemeffi
reconnues; chaque paysan reçoit une parcelle maraîchère, à partrger avec
ses dépendonls, et I'appui à cette activité est intégré aux programmes du
projet"

- octroi de garanties foncières aux paysans, pour les rizières, les jardins et
les lots dhabitatioq

- équipernent ou reequipement des exploitations, insffisarlment pourvues,
en chamres ou boeufs de labour,

- négociations de plans de remise à flot avec les exploitations endettées,

- désengagement de I'Office du Niger des operations d'approvisionnement
en intrants et boeufs de labour, ainsi que du crédit; responsabilisation des
AV pour ces activités,

- association des AV à toutes les décisions concernant les villages : plan
d'occupation des sols, réattribution des terres, etc.,



ll
lt
lr

l:

l:

t:

- réorganisation de I'encadrement, pour substituer une véritable activité de

conseil agricole à la transmission de directives aru( paysâns,

- capitalisation des acquis grâce à la présence d'un volet suivi-evaluation et

d'un volet recherchedéveloppcment qui suivent aussi bien les rendements

des parcelles que le fonctionnement des exploitæions.

Le projet a derx composantes : le réaménagement et I'appui à la mise en valeur

des terres pa.r les paysans, toutes deux intégrées à I'Office du Niger. 13 financement est

assuré par la C.F.D.

L^a spécificité du projet Retail est son caractere expérimental qui lui permet de

tester en rraie grandeur les grandes options de réhabilitation de l'Office du Niger et

dont les résultats doivent servir pour I'ensemble de I'Office.

10
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2. LA PRODUCTION

Le Mali compte quatre grandes zones maraîchères, et quelques 150.000 planteurs

et maraîchers. Ces zones sont :

- Sikasso
- I'Office du Niger
- le Pays Dogon
- le bassin de Bamako

2.1. Le maraîchage à I'Office du NiqeÉ

I-e maraîchage, longtemps considéré comme une activité annexe à I'Office du
Niger, était destiné à la consommation familiale et se pratiquait dans les zones

marginales des villages.

A ce propos, les paysans se rappellent l'époque où I'Office du Niger détnrisait les

çhnmps maraîchers pour qu'ils ne s'occupent que du tiz qui est sa principale ressource.

Dans les villages Minianka il était une activité de toute la famille mais dominée
par les hommes qui la pratiquaient dans leurs villages d'origine avant leur entrée en

colonisation.

A partir du début des années 1980, I'Office du Niger s'est rendu compte de la
faiblesse des résulta* escomptés de la riziculûre (cf. 1.2.2.), et a donc délimité des

parcelles maraîchères. Depuis, cette activité a connu un essor considérable surtout
après 1985. Plusieurs facteurs ont contribué au développement de cette activité dont:

- I'installation de nouvelles familles exerçant d'autres activités,

- la dégradation du niveau de vie, dans les zones non réaménagées, due à la
baisse des rendements du mil et du ria d où la recherche d'autres sources de

revenus,

- le désenclavement de la ville de Niono, avec la route goudronnée

Niono/Ségou constnrite en 1984, créant des débouchés efiérieurs potu les

produits de Niono,

- la possibilité d'exportation à l'étranger, même si les exportations diminuent
du fait que les pays voisins développent leus propres productions
maraîchères,

- la très forte valeur ajoutée à ltectare, pennettant de compenser le blocage
foncier des terres rieicoles par la mise en valeur de petiæs superficies,

I g.N4qrcA r9s8.
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- I'accroissement des farrilles et la recher'-he d'autres revenus,

principalement en contre-saison,

- l'absence de redevance eau ou, tout au moins, sa non-perception par

I'Office,

- la recherche d'un reveru individuel par les membres de la famille.

2.1.1. Enieur du déveloopement 4u mareîcheee

Le développement du maraîchage en zone Office du Niger arua des consequences

tent au niveau-individuel et familial des exploitattts que pour I'Office du Niger et'
d'autres régions du Mali.

- Enjeux pour læ æploitants

La culnrre maraîchère étant pratiquée individuellement par les differents
membres de la famille, le choix des spéculations et les revenus de I'exploitation
reviennent directement au producteur. Ceci est particulièrement vrai pour les fils et les

femmes, qui recherchent une indépendance (surtout financière) vis à vis de ta famille,

d'autant plus que le travail exigé par la riziculture (qui est I'activité pnncipale de toute

la famille) n'est pas ou très peu rémunéré par le chef de famille (sous forme de

cadeaux). Tout céci incite les fi.ls et les femmes à dernander au chef de I'exploitation
plus de surfaces maraîchères et de temps pour les exploiter.

Une étudee menée au projet Retail sur le secteur Satrel, a permis d évaluer à 7lyo
la part du mode d exploitation individuel, le choix étant fait pour des raisons de

diftteo"es de besoins entre les membres de la farrille et de motivation, et à 2f/" celui
du mode collectif pour des raisons d'économie (pas dç mnin-d'oeuwe salariale) et de

partage du revenu

Au niveau nutritionnel, la cultrue maraîchère permet d'améliorer la qualité et la

diversité de I'elimsntation familiale, bien qu'elle soit pratiquée, arsant tout, pour son

intérêt monétair e, " l,4o7o à 6f/" du revenu du producteur".l0

- Enjeux pour I'ffice du Nigu

Etant donné que la gestion des teûes depend encore grandement de I'Office du

Niger, le développement du maraîchage demandera une réorganisation quant à

I'attribution des parcelles et à I'augmentation des surfaces maraîchères.

D'autre part, I'Office du Niger derrrait ête en mesure d'assurer d'autres tâches;

entres autre : I'approvisionnement en eau, par une nouvelle gestion du réseau

hydraulique, la réintroduction de la redevance eau, qui existe déjà mais n'est pas

pêrçue. Dans le contexte d'une gestion plus rigoureuse en vue de la restnrcturation de

9 t.pupIER rggz.
lo g.tctITA 1990.
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I'Office du lJiger, il ne devrait pas se priver de recettes importantes et finalement un
encadrement technique au niveau de la production pour assurer une meilleure qualité
des produits et de la comm€rcialisation.

La diversification sera synonyme de plus de stabilité pour I'Office du Niger que
ne lui procure pas la fitiere riz.

- Enjeux pour le Malî

Avant de se lancer dans un prograrnme de développement du maraîchage à

I'Office du Niger, il faudra mesurer les consequences qu il pourrait y avoir sur
l'éqrrilibre de la production nationale, vues les superficies mises en jeux.

L'étroitesse du marché intéfieur, la mauvaise distribution de la production et
I'insuffsance de débouchés extériËurs-à cause*du développement du maraîchage dtns
les piys voisins, posent de sérieux problèmes à la commercialisation.

Néanmoins, la place de plus en plus intéressante que prennent les produits
maraîchers dans les habitudes alimentaires, lnis5s augurer un développement de cete
activité

2.1.2. Les zones de production

La pratique du maraîchage est rcpandue actuellement dans toute la zone Office
du Niger, avec une dominance de la culture d'échalote due à son importanss dnnq fu
composition des sauces accompagnânt le riz.

Avec une superficie maraîchère de 1180 ha en 88/89, I'Office du Niger compte 5

zones de production : Niono, Macina Molodo, N'Débougou et Konrouma.

TABLEAU (1) : Répartition des surfaces mareîchères à I'Office du Niger

ZONE DE
PRODUCTION

Secteur egricole Surfeces en ha Yo Secteur et utne

I\tIONO NIONO
SA}TEL

TOTAL

198
134

332

16,80/o

LL,30Â
28,llvo

MACINA KOKRY
KOLONGo.TOMO

TOTAL

r66
80

246

14,ff/o
6,ïyo

20,80/o

KOIIROU}TA KOtIROUIvIA
DOGOFRY

TOTAL

154

78
232

13,V/o
6,60/0

L9,6Vo

N'DEBOUGOU N'DEBOUGOU 203 17,20/o

MOLODO MOLODO t67 14,3Vo

OFFICE DU
NIGER

I 180 100%

Source : Office du Niger
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Depuis 1985 les superficies maraîchères n'ont cessé d'augmenter. Pendant la

canpagne 85/86 la superfitie maraîchere était de 895 ha en 86187, elle était estimée à

1046 h" po* atteindrè I 180 en 88/89, soit tme augmentation de 3l,85%o-

Cet accroissement est plus important en zones réamenagées le Secteur Sahel

(projet Retail) et le Secteur Kokry $rojet ARPON). D'après le tableau ( 1), ces deux

secténrs, à eux seuls, représentett25,3o/o des surfaces maraîchères, et dans I'ensemble

les deux zones Niono/lvfacina participent à hauteur de 49/o dans le total des

superficies.

L'échalote est ta speculation de premier choix des producteurs. Les superficies

occupées sont passées de 47O ha en 85/86 (soit 52,50Â du total des surfaces

maraîchères), a egO ha en 88/89 (soit 57 ,60/ù, ce qui correspond à une augnentation de

M,7o/o.
Notons que l'évolution des surfaces cultivées en échalote est plus rapide que celle

des sgrfaces maraîcheres en général, à cause de I'intérêt gastro-économique de cette

cultgre. En effet, non seulement l'échalote est un élément de base dans les sauces, mais

également parce qu'elle est rémuneratrice comme nous avons vu precédeurment.

Les autres cultgres pratiquées sont la tomate, la palate, I'nil, le piment, I'aubergine

(locale), le manioc, le gombo et autres.

Les statistiques de I'Office du Niger sur les superficies maraîcheres officielles
sont bien inferietres à la réaliæ, car les paysans exploitent des parcelles près des

villages, le long des drains, des canaux et même dans les rizières ce qui montre la

croissance de I'activité.

On s'accorde à dire que les surfaces réellement exploitées sont supérieures d'au

moins SV/o agx surfaces officielles. Au Secteur Sahel par exemple l'évolution est de

I'ordre de 80o/o. Sqr la base de ce chiffre, 50V", les superficies maraîchères actrelles
peuvent être estimées à 1770 ha.

Tablesu (2): Superficies par culture (estimstion pour le campagne 90/91)

ech psta toma prm sil frui mant pdt diver
s

Totsl

Surfece
(ha)

1020 187 151 136 116 39 36 32 50 r770

"/" 5'7,6 10,6 8,6 7.7 6,6 2,3 2 1,8 2.4 100

souce : (G. FRANCOIS 1990) / calctùs personnels.

La patate vient en deuxième position après l'échalote (mais avec un ecart

considéraùle), cela est dû au fait q,re r;.tt une speculation cultivée toute I'année, et qui

a aussi des revenus monétaires assez intéressants.
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Vient en 3ème position la tomate avec 152 h+ car elle était en majeure pa:tie

vendue à la SOCAM-llpogr la production de concenté de tomate. Actuellement la

SOCAM ne s'approvisiônne plus avec les producteurs de Niono car d'une pi;rt elle

importe du triplL concentré dé tomate pour le transformer en double concentré, d'autre

pun Baguinéda (cf. 2.2.3.) assure la totalité du reste des besoins de I'entreprise--Co.-. p"* l'échnlote, la tomate est cultivée pour son interêt culinaire-

Les autres produits sont surtout mis en culture pour leru rwenu monétaire, entre

autres I'ail et le piment.

- Le moraîchage su Macinar2

Dans le cercle de Maci.4 seul I'arondissement de Kolongotomo se trouve en

zone Office du Niger, et sa production représente l'/3 du total.

Iæs paysans des zones hors Office du Niger sont encadrés Par le projet CARE

N,IALI dr"r le domaine du maraîchage. Pour limiter la concrurence avec l'Office du

Niger, le projet a a:ré son programne sur le dweloppement de la culture de pimeng

Ixrtate, pomme de terre et d'âutres cultures p€u pratiquées en zone Office du Niger.

Une équipe plgridisciplinaire travaille sur les differents aspects du maraîchage

agronomes 
-1po.r. 

I'amélioration de la production), animeû'içs5 et infirmières

(àémonstratioi culinaire et sensibilisation médicale), économistes (pour l'énrde et la
recherche de marchés). Les responsables de ce projet pensent que ta solution au

problème de marché est une meilleure organisation des producteurs et une forte

sensibilisation potu I'arrtoconsommation.

2.13. Production et rendements

Les rend*,;chers en zone office du Niger diffêrent d'une zone à l'autre.

I-es meilleurs rendeinents sont obtenus en zones réaménagées.

La mise en culnge diftre peu d'une culture à I'autre. Que ce soit l'échalote, la

tomate, I'ail ou autres, le repiçrage (des plants obtenus en pépinieres) est la 1sçhnique

culturale la plus répandue .

Les cycles culturarur qui varient d'une culture à une autre, les saisons de

productioo êt les périodes de commercialisation, peuvent jouer un rôle quant au choix

àe h culnpe. Le tableau (3) nous donne une idée sur les cycles et rendements moyens

de quelques cultures (les plus importantes)-

1l Société de Conserve Alimentaire du MALI.
12 y.COULIBALy 1992. G.FRANCOIS 1990, M.SERME 1991.
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Tableau (3) : cycle 4es cultures

Source : Y. CO{JLIBALY L992 - enquêtes et calculs personnels

La transformation concerne surtout l'échalote, pour laquelle I/3 de la production
est ûansformé, soit quelques 8.000 t sur une production avoisinant les 22.000 t. La
1sçhnique consiste à écras€r grossièrement l'échalote, puis la sécher au soleil pendant 3
à 4 jorns sur des nattes. Le rendement au sechage est de I'ordre de 25Yo.

Cette activité est pratiquée surtout par les femmeb et le produit est beaucoup
apprécié à Ségou" car les fernmes ûouvent qu'il demande moins de travail pour la
preparation des repas que la boule sechée du plateau Dogon (cf. 2.2.2.).

Trois méthodes de conservation de l'échnlste sont pratiquees à I'Office du Niger :

- la conservation en filet,
'- la consenration sur plancher,

la conservation sur fil de fer : on attache deux à deux les bulbes par une
ficelle que I'on accroche à un fil de fer.

En somme la production maraîchere à I'Office du Niger avoisine les 30.000 tlq
avec une nette prédominance de l'échnlote sur les autres produits.

2.2. Les autres zones maraîchères du Mali

2.2.1. Le sud du Mali (sikssso)13

En 3ème région économique du Mali, les trois grands cercles producteurs en
maraîchage sont par ordrs d'importance : Sikasso, Bougouni et Koutiala.

Cependant le peu de données statistiques et leur mmque de fiabilité ne
permettent pas d'avoir une idée précise et exacte sur le maraîchage dons cette Égion
qui est quand même la premiere région maraîchère du pays. Néenmoins, les
informations récolæes nous p€rmettent d'approcher la réalité.

Speculetion Echelote Prtete Tomete Ail
Cvcle (i) 110 ll0 90 t20
Période

"Prodriction
Féwier à Awil Toute

I'année
Décembre à

Féwier Mars à
Mai'

Féwier à Awil

Période de
commercialisation

Mars à Mai Toute
I'année

Décembre à Mai Mars à Août

Superficies (ha) r020 1E8 r52 l16
Rendement (t/ha) 2l 23 20 l0

Production (t) 2r420 4330 3040 I160

13 Rapporr d'énrde de la CMDT 19g9.

l6
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La production maraîchère totale au sud du Mali est estimée entre 60.000 t et
80.ù00 t par an. La garune de produits nrltivés est variée, avec une spécialisation en
nrbercules (patate, pornme de te1re, igname et manioc) et en fiuits et agrgmes (mnngue,
banane, orange, mandarine...)

La production en tubercules avoisine les 30.000 t avec une proportion importante
pour la pataæ (10.000 à 12.000 t), I'igname (8.000 à 10.000 t), et la pomme de terre
(6.000 à 8.000 t). Au début de cette année, au moins 700 t de semences de pomme de
terre ont été commercialisées à Sikasso par la Sikassoisel4, ISCOSI5, et quelques
opérateurs secondaires. Avec un rendement de 14 t par 1,7 t de semence, la production
en pomme de terre p€ut être évaluée à 6.000 t. Quant arD( ftriu et agrumes, la
production est de I'ordre de 30.000 t, avec 70 à 75o/o ds mangue; 15 à2tr/" d'oranges et
5 à Lso/o pour le reste.

La majerue partie de cette production est centralisée dans la zone de Sikasso. Une
augmentation des srufaces maraîchàes d'au moins ZV/o a été remarquée ces dix
dernières années, surtout en arboriculnrre ftritière.

Le maraîchage en 3ème régron se pratique en plein champ et le mode
d'exploitation le plus repandu est le collectif (familial). A Sikasso, les superficies par
exploitation sont de I'ordre de 2 à 3 hq où tous les membres de la famille travaillent
dans le champ principal pour la production des tubercules. L'attribution de petites
parcelles individuelles est possible à la seule condition de n! travailler que le "petit
ioir". Les femmes, généralement, y cultivent les autres légunes pour les besoids
familiarur et le petit commerce.

Pour I'appui de la production et dan" le cadre de la cooperation entre le Mali et
1'1urlie, ISCOS a crée deux coopératives de jeunes diplômés, I'une pour
I'approvisionnement des prysans en semences, I'autre pour la commercialisation des

produits maraîchers (À/IALI YRIDEN). I-es deux cooperatives sont appuyées
techniquement et financierement.

TABLEAU (4) : Cycle des cultures principales.

SPECT]LATIONI CYCLE
PATATE mai à fewier

P|OMME DE TT,RRE toute I'année

IGNA]VTE août à mai

MAhiIOC août à octobre

MANGUE rnars à août

ORANGE octobre à mars

Souce : enquêtes personnelles et LINClç4p 16

14 ya Sikassoise, société familiale, importe et distribue environ 600 t en provenance

4t*. cooperative de Quimper en France (G.DEMAY 1993).
t) ISCOS: instinrt qrndical de coopération avec les pays en voie de développement, il
commercialise environ 60 t en provenanc€ de la Hollande (G,DEMAY 1993).
16 Union Nationale des Cooperatives de Maraîchers et Planteurs.
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22.2.Le marrîchage au plateau l)oson: (Bandiagare)I7

Le maraîchage au Plateau Dogon est une ancienne activité connue de toute la

population, et 
"onËtin 

. la principalé occupation de contre saison des dogons dans la

ifù grande majorité. Il est prt .i".llence I'activité la plus rémrrnératrice. Il représente

90%des exportations du cercle de Bandiagara-

Malgré les difficultés pedo-climatiques, sols rares, erosion hydrique, moyens de

communiratioo réduits, climat sec, les possibiliæs de pratique de maraîchage ont

augmenté par la constnrction de barrages par des organismes publics (Genie Rural), et

priîes qCiZ,ls mission Catholique). 96 barrages plus ou moins fonctionnels existent

dans le cercle de Bandiagara.

D'une maniere genérale, c'est une activité qui occupe près de 37o/" de la
population active. I-e maraîcher dogon cultive une gamme variée de spéculations :

i'éôhdoæ, la tomate, I'aubergine, ie piment, I'ail, la patate, la poElme de terre

etc..Cependant, comme dans là zone dé IOtrce du Niger, l'écbaloæ reste la culnrre

dominante, réputée pour ses qualités grrstatives très demandées au Mati. Mais c'est

également ,-. speculation qui se prête à une longue periode de commercialisation (de

nôvembre à awii; du fait ae ta doubte productioru la première en novembre/décembre

et la seconde aê ianvier à mars. Elle a occup'é plus que la l/2 des srryerficies

maraîchàes exploitées (56%) pendant la campagne maraîchàe 198911990.

Cependant il est à noter que l'échalote du Plateau est fortement concrurencée par

celle de I'Office du Niger qui a des bulbes un peu plus gos, critere de qualité

recherché par le consommafeut.

Avec une superficie estimée pendant la campagRe E9/90 à 1.000 ha le plateau

Dogon aproduit Z:.OOO t déchalote,4.000 t de tomate, 900 t daubergine (locale),40Ot

de fatate et 500 t de divers produits, soit près de 30.000 t de produits maraîchers.

Prés de 85% de la prod"c{ion d'échalote au h,tati (53.000 t en 89/90) sont assurés

par le plateau Dogon et i'Office du Niger, soit 45000 t dont sl,tyo produits au plateau

Dogon et 48,f/o à I'Office du Niger.

La consenration de l'échalote au plateru Dogon se fait en genier pendnnt 5 à 6

mois mais les pertes sont élevées, eilés sont de I'ordre de 487q et 2T/o en grenier

amélioré.
Comme à I'Office du Niger, 1/3 de l'échalote du plateau Dogon cst lransformé,

mais la transformatior, *or"-e toute la population, alors qu à l'Of;Ece du Niger se

sont sgrtout les femmes qui pratiquent cLtt. activité. Le plateau Dogon ofte une

gâmme plus variée de produits séchés (cf. annexe 1). I-es deux formes de produits

transformés les plus importantes sont :

17 g.KEITA 1990/tggz. M.YALCOUE 1986, A.ONG0IBA 1991.

18 Ongtttisme publique de la coopération allemande.
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- la boule séchée, produit qryiquemen'. Dogon, est très bien connue et

appréciée du consommateur. Malgré I'instrffisance des conditions

hygeiques de la production, la boule sechée benéficie d'une part de

marché très importante et très sfire du fait dÊ sa longue période de

conservation. La 1sçhnique de production est la même que celle de

l'échalote sechée sauf que le sechage se fait après la mise en boule de

l'échalote écrasée,

- l'échalote écrasée séchée, la même que celle de I'Office du Niger, cette

forme d'échalote sechée a été introduite récemment au pays Dogon.

2 modes d'exploitation sont rencontrés :

- le collectif, mode traditionnel pratiquf denq les exploitations ceréalieres :

sur gré ou terre rapportée, il consiste à créer des conditions artificielles de

production sur roches. Cette culture débute en septembre et est récoltée en

novembre/décembre, et sur terre ferme après la récolte de mil en janvier,

- I'individuel autour des barrages est le plus répandu :

sru les barrages les moins performants, la production est la mêrre que dons

les exploitations collestives, et sur les barrages plus performants, or
rencontre deux cultures sru terre rapportée et une sur terre ferme.

TABLEAU (5) : Systèmes cultureux de I'echalote au plateau Dogon

Source : B.KEITA 1992

Pou le producteur Dogon, le maraîchage lui procure I'essentiel de son revexru

(80p/o à 9tr/o), il lui permet dl subvenir aux besoins familiaux et surtout d'acheter des

produits ceréaliers à cause du déficit de la production.

Type de
msreîchage

Droduction sur terrasse production sur gres

S€mt5 récolte cycle vég. semis récolte cycle vég.

Msreîchege
Tred.

octobre
novembre

janvier loo/1 10 j septembre novembre
décembre

7sl80 j

Marsîchage
Berreg.moins
performent

octobre
novembre

Janvler 100/1 lo j septembre novembre
décembre

7st8o j

lVIaraîchage
Barrag.

performsnt
octobre

novembre
Janvler loo/r lo j septembre novembre

décembre
7s/80 jlère culture

2ème culture novembre
décembre

mars awil r ro/120 j
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La production est commercialisée localement sur le marché de Bmdiagara puis

exportée vers Bamako, Mopti, Sikasso et autres-

A titre indicatif, I'utilisation de la production d'échalote est la suivante :

7 f/o : commercialisation
lSYo = pertes

5o/o = Sernen0eS

loÂ = autoconsommation

La GTZ, avec son projet de développement du maraîchage en Pays Dogoa

appuie la transformatioo âe l'échalote, notanment par de nouvelles lschniques de

seônage solaire (cf. antrexe l). Les autres produits sont plutôt destinés au marché local"

et plus précisément à Mopti / Sévaré.

2.23. Le bassin bamskois

Tout autour et à I'intffeur-même de la ville de Bamako, et depuis au moins l0
âns, s'est développee une ceinture maraîchere de petits producteurs sur de petites

sr:rfaces, tout le lông des routes vers les autres régions et su les rivef du fleuve-

Malheueusemert, nous avons eu peu de données statistiques sur la production de

cette ceintgre qui permettrait en combinaison avec des données récoltées par enquêtes,

de déterminer son importance.

Néanmoins on peut estimer la taille moyenne de la parcelle par producteur ou

famille proôrctric€, e1rtre 100 m2 et 200 m2 (cas des producteurs sur la route de

Koulikoro). Srn la même parcelle, le producteur cultive en même teinps la laitue, le

chou, la carotte, le poiwo4 le poirearl le concombre, la courgette, la tomate.--Ces

productegrs ont une àctivité continue dans l'^rmée puisqu'ils cultivent divers légrrmes-

I-es culnres se font sur des buttes et sont arrosées à la mnin à partir de puits et les

ventes se font soit à la pièce soit par butte. I-a superficie est estimée à plus de 400 ha
et le qrpe d'exploitation est familiale.

L'existence d'gne nappe phréatique pendant la saison fraîche

(novembre/déccrnb're) et la -rir d'oeuwe disponible après la fin de la culnrre

céréatière, justifient la pratique du maraîchage. Cette ceinture permet aux détaillants et

a111( consommategrs de-s'applovisionner quotidiennement en légrrmes frais. pnns cette

ceinture les culnrres dominantes sont le chorl la laitue et la tomate.

En tous cas æ qui est sûr et certain c'est que cette ceinnre maraîchere, qui certes

participe à la consommation de produits maraîchers par les bamakois, a une

importance déterminanre pour des produits comme la laihte, la carotte et les légrrmes

qui ne peuvent être transportés sur de longues distances.

En effet les plus grands producteurs maraîchers du bassin bamakois sont le cercle

de Kati et Baguineda (perimètre inigué de Kati) avec un relief ondulé, des vallées
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plates et un réseau hydraulique lâche mais une zuperficie disponible pour rme
production agricole. Actuellement près de 250 ha sont exploités au cercle de Kati
(Baguineda à paft).le

Dens cette localité le maraîchage est la seule activité de la plupart des paysans,
ils cultivent toutes sortes de produits maraîchers avec une prédominanc€ de la pomme
de tetre, du chou et de I'oignon (pas I'echalote). L'irrigation s€ fait avec I'eau du
marigot et des puits.

Dans le cadre de la cooperation Canada-Mali" et par son Progntmme de Micro
Réalisation (PNR) le Canada appuie rm projet d€ transfirrmafion, conservation et
commercialisation (T2C) des produits maraîchers exr collaboration avec la coopérative
de Kati. Pour assurer I'amélioration de la production, le projet dispose de parcelles
expérimentales qu'il exploite avec des paysans formés dans ce sens.

En ce qui concerne les problèmes de conrmercialisation, le projet a initié la
coopemtive arD( techniques de séchage (æ,é sur le sechage solaire) de tous les produits
rnaraîchers qui s! prêtenq ainsi que la viande, avec des séchoirs solaires, et appuie les
productcurs par le transport de leurs marchandises sur les marchés de Kati et de
Banako, moyeûurnt syo des recettes.

trtre la vente en espèces, la coopcrative fait des échnnges de produits maraîchers
contre des enimau:r ou autres produits avec d'autres régions (moutons à Nara en lère
régron).

Cependant la coopérative rencontre des problèmes finnnciers du fait que les
paysans - qui sont libres de vendre leur produits - ne font appel à elle que lorsqu'ils ont
des problèmes d'écoulement.

Baguineda est un périmètre irrigné de Kâti. Dans le cadre des operæions de
développement intégré, I'Office du Niger a créé ce ffimètre expérimental. 3.000 ha
sont en réaménagenent par la République Populaire de la Chine et la BAn,20 et
acûrellement ce perimètre appartient à I'ODIB.2I

En 1964., la SOCAN,I est créée près de ce perimetre pour la production de
conccntré de tomate, c€ qui fait que I'accent a éæ mis sur la produstion de cetæ denrée,
pour foundr quelques 20.0O0 tlart. Mais la production réelle est estimée actuellement à
1.500 t.22

I-es nrperficies maraîchères oçloitées sont de ïordre de 500 à 600 ha avec une
production de 4.000 à 5.000 t par an.

En rérumé, le bassin bamakois, avec rme superficie de près de 2000 h4 produit
tme gamme tès variee de cultures maraîchàes, mais la totalité de cette production est
consommée localement.

En conclusion generale, oD p€ut estimer la production maraîchère malienne entre
140.000 et 150.000 t / n, avec une fute panicipation de la région de Sikasso, qui

19 lufinistere du développement rural et de I'environnement lgg2.
Ministàe de I'agriculû.re 1987.

19 e*que Africaio. de Développemmt.
z I Opéradon de Développement tntcgée de Baguineda.

" Rapport de la Banque Mondiale 1992.
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En conclusion générale, or peut estimer la production maraîchère malierrne entre

140.000 et 150.000 1 t uu avec une forte panicipation de la région de Sikasso, qui

fournit plus de 80.000 t (53o/o du total); le plateau Dogon et I'OfEce du Niger

produiraient 30.000 t chacun (soient 4tr/o au total). Dans les 10.000 t restantes, 7-000

seraient produites dans le bassin banakois, et 3.000 dans le reste du pays (cf
graphique 1)

Sans prendre en compte les superficies maraîchères de la région de Sikasso (que

nogs n'avons pg déterminér), le total des surfaces maraîcheres d"tts le reste du pays

serait de I'ordre de 5500 ha (cf.graphique n"2).
La repartiton de ces surfaces est irrégutiàe, mais leur accroissemflrt est

imponang nott seulement dnns les grandes zones de production maraîchères mais

égalernent aurour des capitales régionales Banako, Ségou et Mopti. A Ségou par

eiemple, il y aurait quelqùes 300 ha de surfaces maraichères aux environs de la ville.

Il est également important de distinguer les différentes spécialisations : la région

de Sikasso en ce qui .oà.r*e les fiuits et tubercules, I'Office du Niger porrr I'ail et

l'échalote, |e plateau Dogon pour l'échalote et la tomate. A ce propos, on notera le fait

que ces deux- dernière, ,ottæ fournissent 857o de l'écha_og 
.11, 

p"yt- Pour sa parq le

bassin baurakois s'est spécialisé dans la porrune de terre (Kati), la tomate (Baguineda)'

et autres légrrmes qul nè supporteraient pils un transport de longue distance.
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3. LA COMMERCHLISATION

3.1. Schéma de ls filière

3.1.1. Définitions

Une ,** .r, t* ensemble formé d'opérateurs, de circuits et de marchés.

Les opératetus sont les acteurs ou agents qui organisent et agissent sur cette

filière.

Les circuits sont les canaux de distributioru des marchandises, maîtrisés ou

non par les opérateurs.

Les marchés sont les points et lieux où s'effecflte le transfert de la propriété

de la marchandise d'un agent à I'autre, lieux où s'affirment relations,
influences et rapports de forces qui peuvent exister entre les divers

opérateurs de la filière.

3.1.2. Schéma

L"a filière maraîchère est en général composée comme suit :

Producteurs 
^- 

lntermédiaires ; Commerçants - Consommaterus
?tl

Traniporteurs Trairsporteurs

Cette filière est également composée de deux circuits :

- cîrcuît court

Producteurs - Détaillants - Consommatetu's

Ce circuit conceme les produits tels que la lainre, le concombre, le choq le
poiwe, la carotte, I'aubergne locale, le poireau. En général, ces produits ne sortent pas

du cercle mais vont du village à la ville.

- circuît long

Producteus : Intermédiaires ^- 
Commerçants - Consornmateurs

11
F I slTransporteurs .l 

ransPorteus

Ceci concerne les produits tels que l'échalote, I'ail, le pimenL la patate, la pomme

de terre, le manioc, I'igname, la tomate, la mangue, I'orange, la pastèque, la banane.

Ces produits vont de cercle exr cercle, via les villes. Ces mêmes produits sont aussi

coûlmercialisés au niveau de leur cercle d origine-

23



I
t
I
l
I
I
I
l
I
I
I
t
I
I
I
t
I
T

I
I
t

3.2. Les maillons de la chaîne

3.2.1. Les oroducteurs

- Læ paysans : à I'Office du Niger comme au plateau Dogon, le maraîchage se
conçoit à un niveau individuel, le producteur a le lib're choix du produit à cultiver.
Dans la région de Sikasso, or trouve le plus souvent des exploitations familiales, ninsi
qu'à Kati ou Baguineda.

- Læ coopératïvæ: lorsqu'elles reçoivent rme commânde, elles I'exécutent par le
biais des producteurs membres et elles assurent I'approvisionnement des producteurs
en semences. Quelques unes ont tenté de se lancer dans la commercialisation, maig
leurs expériences ont échoué.

- Dîvqsæ structuræ : O.N.G,23 I.E.R24... qui mènent des expériences sur la
production et la cornmercialisation.

3.2.2. Les intermédiai res

I existe deux sortes d'intermédiaires :

intermédiaires.

- Læ mandatairæ

23 Ore*isation Non Gouvernementale.
2a f.iortihrt d'Economie Rtrrale.

Les mandataires et les ssmmerÇants

+ Læ coxeurs : se sont en genéral des autochtones de leur cercle qui
achètent pour le compte du comm€rçant qui les emploie le jour de la foire
sur le marché, les produits maraîchers aupres des producteurs. Ils
s'approvisionnent soit dans les villages, soit sru le marché, soit d^nq les
deux, dans le cas où les quantités souhaitees ne sont pas réntties. Ils
assurent la collecte et la lirraison. Ils sont rémunéres soit par un forfait
joumatier, soit sur la base de 5 F CFA à l0 F CFA/kg acheté. Sachant qu'ils
ont tm prix plafond fixé par le commerçant, ils cherchent donc à avoir le
prix le moins cher possible pour pouvoir asheær une plus grande quantité et
augmenter ainsi leurs gains.

+ Læ commksionnaîræ : catégorie d'intermédiaires surtout rencontrée à
Sikasso et Bandiagam. Ils prennent la corrnande du commerçant et pendant
la semaine vont dons les villages et cherchent les produits, les quantités au
prix propose par le commerçant. A Sikasso, par exemple, dans le village
chaque paysan reçoit un ticket correspondant à la quantité fournie et sa
valer:r. A la fin de la semaine, le corrmerçant vient au(x) village(s)
indiqué(s) par le commissionnai'e, pour effectuer lui-même la collecte de la
marchandise, peser la production et payer directement le paysan. I^a
transastion entre le commerçant et le producteur s,e fait en présence ôr
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commissionnaire qui touche ensuite entre 20.000 F CFA st 40.000 F CFA
de la part du commerçant. Potrr les commissisnnaires de Bandiagar4 ils
assurent la collecte arur villages et les départs pour Bamako.

- I-es commerçants intqmédiairæ : ce sont des acheteurs revendeurs qui
travnillent pour leu propre compte. En utilisant ou pas les services des mandataires, ils
vont dans les villages pour I'achat et la collecte de la marchandise qu'ils revendront aux
grossistes installés datts les villes. A Niono piu exemple, cette activité est dominée par
les femmes surtout en pleine période de production de I'echalote, cependant elles
s'approvisionnent la plus part du temps au marché de Niono ou de Siengo et non pas
directement drns les villages.

3.2.3. Les trgnsDorteu rs

- Læ transporteurs sur paits trajds : en genéral, ils transportent de petites
quantités en utilisant aussi de petir moyens tel la pirogue, la charrette, la camionnette
ou un pick-up bâché. Ils font le lien entre villages ou ente villages et villes.

- IÆ transportanrs sur grarrdæ dîs-tances : couranrment appelés "locataires", ils
louent des camions de grand tonn4ge de 10 t jusçr à 30 L soit par voyage à 75.000 F
CFA jusqu'à 200.000 F CFA soit par mois à 500.00 F CFA ou 600.000 F CFA. Ces
locataires font le lien entre villes ou entre villages et villes. Les urifs de transport
appliqués par les locataires varient selon la distance parcourue et le produit transporté.
Panni ces locataires, il en existe quelques uns qui achètent et rwendent aux grossistes
et assurent même le transport des commerçants.

3.2.4. Les commerctnts

- L6 grossistæ : installés en ville, dans les
grandes quantités (qui peuvent aller jusqu'à 30 t
quelques grossistes à Bamako).

Soit lls font eux même le deplacement jusqu'arD( villages pour I'achat de lenrs
produits, c'est le cas des commerçants sikassois installés à Bamako, Sikasso, et Mopti;
soit ils s'approvisionnent les jo,rrs de foire auprès des producteurs ou des commerçanÈ
intermédiaires.

Leur clientèle est essentiellement composee de détaillantes, quelques rares fois ils
sont sollicités par des semi-grossistes ou des commerçants étrangers de la sous-région
(Ivoiriens, Sénégalais, Mauritaniens ou autres).

On notera le cas de la coopérative MALI YRIDEN créée par ISCOS et appuyée
financierement et techniquement, qui dispose de ses propres moyens de transpott d'un
agent d'approvisionnement à Sikasso et deux points de ventes, un à Bamako I'autre à

Mopti, avec deux agents dans chacun des points de vente. Les agents sont en
communication quotidienne et s'échangent des informations sur l'évolution de leurs
activités d^ns chaque ville-

marchés de gros; Ils achètent
par foire, comme dans le cas
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- Læ semî-grossistæ: sn général installés dans les marchés de détail en ville. Ils
s'approvisionnent auprès des producteurs, avec ou sans les senrices des maudataires,

pendant les foires hebdomadaires rurales; soit auprès des producteurs, des

commerçants inærmédiaires et des grossistes pendant les foires urbaines.

- Læ détaillants : dernier maillon de la chaîne, en contact direct avec le
consommateur, et dominé par les femmes qui s'approvisionnent auprès de toutes

catégories d'ofterns. Généralement letus achats se font sur des çrantités faibles mais

presque quotidiennement.

3.3. Présentation des marchés

A I'achat, les opérateurs sont des urbains qui realisent soit rm corlmerce local
d'approvisionnement de la ville la plus proche, soit un commeræ de longue distance.

3.3.1. I,es marcnes ruraur

Ce sont des lieux de foire hebdomadaire en gros borrg où se rencontent
producteurs, intermédiaires, locataires, et commerçants. Genéralement les quantités
emenées par le producteur sont faibles, en utilisant les petits moyens de transport
(pirogue, charrette, bâchées.. . ).

Dans cette partie, nous allons traiter les deu,r marchés les plus importants qui
sont ceux de Niono et de Bandiagara.

33.1.1. Le marché de Niono

Sru le marché de Niono, I'existence de deux foires heMomadaires, Siengo le
jeudi et Niono le dimanche, favorise une rotation rapide de' I'aictivité quand les

ssmmerçants arrivent à bien écouler leurs achats entre les deux foires.

Les intermédiaires (coxeurs) sont generalement des autochtones de la zone Niono
- Siengo, et les courmerçants sont en grande majorité des Bamakois.

Les plus anciens dans cette activité associent à leurs achats de ru les produits
maraîchers, tandis que les plus jeunes ne traiænt que ces derniers.

Du fait de la faiblesse de la trésorerie dont disposent ces commerçants et des

risques qu'engage la commercialisation de marchandises fraîches et vite périssables,

mais également de la possibilité d'rm ap'provisionnement deux fois par sertaines, les

conrmerçants intermédiaires et les locataires achètent rarement Plus de 3 t d'échalote

etlou 500 kg d'ail par foire.

On notera un nombre très important de coûrmerçants, d intermédiaires et de

locataires qui opàent sur ces deux marchés depuis les sept dernieres années. Les

raisons qui ont favorisé l'émergence de nomb'reux æmmerçants et l'éclatement de cette

activité sont :
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- le désenclavement de la ville avec la route Niono/Ségo,r"

- le manque de travail pour les jeunes,

- I'ofte importante sur les deru< marchés du fait du développement de la
production,

- I'existence de nombrerx coxeurs ayant des liens privilégiés et stables
autant avec les producteurs qu'avec les commerçants,

- I'activité est rémunératrice rnrs les p.,* pratiqués à Bamako.

L'approvisionnement des 2 marchés se fait par les producteurs et coxeurs erl
grande partie et par conséquent I'essentiel des achats des coilrmerçants se fait sur le
marché et non pas dans les villages.

Une fois les achats effectués, les conrmerçants sont donc pnêts à charger leurs
marchandises. Deux cas de figrrre se présentent alors :

- soit le commerçant a organi# le transport de sa nnrchandise anant son
départ de Bamako €n s'adressant à un locataire précis,

- soit il n'a pas prérnr de locataire particuli€r et donc cherche sur place au
jonr le jour, rnr le nombre de locataires présents sur le marché (5 à l0
locataires).

Les locataires prennent en charge les frais de chargement et de déchargement qui
sont de I'ordre de 4.000 à 6.000 F CFA par opération, ainsi que les frais de ioutes qui
sont dnns le tableau (6)

Tableau (6)

Neture des frais Coûts en F CFA
chargement
déchargement
frais de route 25

location de véhicule 26

carburant

4.000
6.000

10.000
75.000
42.000

TOTAL 137.(X)0

Sources : enquêtes personelles

25 C.s frais, varient d'un agent à un autre et d'une région à une autre selon les
capacités du locataire a bien négocié avec les agents qui les perçoivenÇ en
l'occurrence I'O.N.T, la gendarrrerie, la douane,les mairies...
26 véhrcule de l0 t.
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Les frais de fansport à la charge du
pour la patate dont le coût est de 750
récapitulés dans le tableau suivant .

Tableau (7)

10 F CFA le kg sauf
frais d'approche sont

commerçant sont de
F CFA le sac. I-es

Neture des freis Terifs (F CFAÆk)
commission du coxeur
transport l{io no-Bama ko
manutention
frais de pesée

5,0
lo,t7

1,0

1,0

TOTAL 17,0

Sources: enquêtes personelles.

Nous remarquons d'après ces deux tableaur que le pt* de transport des
marchandises (10 F.CFAAg) et inferieur au coût de revient du locataire (13;7
F.CFAlkg). Cependant les locataires cbargent les cemions de 3 à 5 t de plus que leurs
capacités, €t essaient de diminuer les frais de routes, afin de pouvoir tirer un profit de
leur activité.

Dans cette affaire, c'est souvent le producteur qui est lésé car non seulement le
Gommelçant fixe un prix plafond bas au coxeur, mais également ce dernier rabaisse ce
prix au producteur pour pouvoir acheter le maximrrm possible et augmenter sa marge.

I-e besoin urgent en argent pour pouvoir assurer les dépenses familiales (achat de
vêtements, scolarisation et autres) constitue pour le producteu le handicap sur lequel
jouent le coxeur et le comrnerçant pour avoir des prix aussi bas que possible, étant
donné que le paiement de la marchandise se fait au comptant et sur place.

Les commerçants retardent parfois leurs achats jusqu'en fin de journée pour avoir
des prix arnrquels les producteurs seront prêts à vendre pour se debarrasser de leur
marchandise qui leur pourrit entre les mains, et qu'ils ne peuvent ramerer car cela leur
créerait des dépenses supplémenaires et une pert€ de temps.

Pour l'échalote sechée et la patate, la commercialisation est assurée par des
femmes qui s'approvisionnent sur le marché et acheminent leurs achats vers Bamako
(surtout l'échalote séchée) ou Ségou.

Ces commerçantes transportent le plus souvent leurs marchandises par baché ou
camionnette (qui sewent pour le transport de passagers) moyennant 250 F.CFA par
sac. Elles paient aussi 50 F/sac de pesée et 500 F/personne/jour pour le tansport
jusqu'arur bâchées; elles n'ont pas de frais de chargement ou déchargement.

La cooperative des maaîchers de Niono a essayé d'aider les producteurs à

plusieurs reprises. 2 exemples nous ont eté donnés par la coopéf,ative :

- la cooperative a exporté en 1983 de l'échalote vers la Côte dlvoire, valeur
du produit 30 millions de F.CFd mais les producteurs n'ont jamais reçu

27 Ue fiansport coute 25 F.CFA/lcrn/t, donnée de I'ONT.
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leur argent du fait que le président de la coopérative I'a d:tourné pour son
propre compte.

- En 1988, la coopérative reçoit une courmande de 1.000 t d'échalote. Après
récolte, I'interessé n'est jamais venu ni pour récupérer sa commande ni pour
la payer . La coopérative des maraîchers a donc tenté d'écouler de l'échalote
fraîche sur le marché de Bamako, mais I'expérience s'est soldée par un
échec, dû au boycott des commerçants d'échalote à Bemnks.

Actuellemen( le rôle de la coopérative se limite à I'approvisionnement des
paysans en semences, et mêrre dans ce domaine les paysâns préfèrent s'approvisionner
auprès du projet ARPON, ce qui crée d'énormes problèmes à la cooperative et surtout
au niveau financier.

3-3-1.2.@

Çsmme à Niono, l'échalote sous toutes ses formes rep'résente le produit de
courmercialisation par excellence au plateau Dogon, dont la majeure partie est
exportée vers Bamako. Quant arur autres produits, ils sont consornmés localement et
principalement à MoptilSévaré la capiale de la 5ème région économique du pays.

La periode de courmercialisation de l'échalote correspond à la période de
production, soit de décembre à mars, où les 314 de la production vendue à l'état frais
sont issus de la première récolte gntre novembre et décembre.

L'échalote de Bandiagara étant en effet très derrandée, sa distribution est depuis
longæmps accaparée par les cornmissionnnires qui agissent pour le çsmpte des
commerçants. Ils organisent la collecte dans les villages, le mnsport à Bandiagara et
les départs vers Bamako, Mopti et l'étranger (surtout la Côte dTvoire pour l'échalote en
boule). La collecte se fait par des camions de 10 à 30 t aftétés par 3 grands locataires
de la région mais également par des petits transporteurs.

Les liens socioéconomiques qui lient les producteurs aux commissionnaires,
défavorisent les premiers dâns le sens où ils n'arrivent pas à imposer les prix qui leur
conviennent.

De plus, du fait que les moyens de commslication avec le pays Dogon sont
précaires, car il n'existe que des pistes pour piétons et cyclistes entre les villages, qu'il
y ait au sein du pays Dogon plusieurs dialectes, que le peuple Dogon soit un peuple
réticent et réfractaire au changemen! les relations socio-économiques qui lient les
paysans aux commerçants sont des rapports dont profitent les commerçants qui
imposent leurs prix et qui oftent souvent du petit matériel de maraîchage, semences,
engrais ou autres pour maintenir la pression sur le producteur. Ils concèdent mêrne
parfois des prêts aux producteurs en contrepartie de la production ou du moins une
grande part.

Les frais de transport au commerçants sont de l'7,5 F CFAAg pour l'échalote
fraîche et 2O F CFA/kg pour l'échalote sechée à destination de Bamako. Les frais
d'approches sont récapitulés dans le tableau suivant :
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Tableau (8)

Neture du freis échslote fnîche
ff CFA/ks)

echelote sechee
(F CFA/ks)

- transport inteme à Bandiagara
- manutention lieu de collecte
- gardiennage
-transport Bs ndiaga re-Be mako
- heures supplémentaires
- déchargement Bamako
- emmagasinage
- pertes (30%\

5.0
0.5
1.0

17.5
1.0
0.5
0.5

18.0

7.5
0.5
1.0

20.0
1.0
0.5
0.5

TOTAL 4.O 31.0

Source : B. I(EITA 1992

Iæs frais de routes à la charge du locataire sont du même ordre que ceux cités
pÉcédemment et sont aussi négociables.

33.2. Les marchés urbains

3.3.2.1. Bamako

- I^e marché Médine (ou place de Sîkasso)

La particularité de ce marché est qu'il s'agit d'un marché de gros.

Les produits de Sikasso vendus sur ce marché sont la pomme de terre, la patate,
I'igname, le manioc, I'arachide, le gingembre et les ftrits tels que I'orange, [a mangue et
autres.

Les commerçants de la place de Sikasso ont une longue expérience dans la
commercialisation des produits maraîchers, souvent de l0 à 30 ans et, sont
généralement, d'anciens p'roducteurs Sikassois. Ceci explique le fait qu'ils
s'approvisionnent uniquement chez les producteurs des villages de Sikasso qu'ils
connaissent.

Ils s'adressent arur commissionnaires sikassois pour leurs achats et aur locataires
pour assurer le transport. Ils se déplacent eux-mêmes d^tts les villages les jous de
foires à Sikasso, du Vendredi au Dimanche, pour la collecte de la marchandise.
Cependant il arrive qu'ils s'approvisionnent en milieu de semaine s'ils écoulent
rapidement letrrs premiers achats. En général, ils arrivent à avoir les qtrantités
souhaitées.

La variété des produits vendus et celle de leurs périodes de production permet
aux courmerçants d'avoir rme activité continue et leurs assure rn revenu régulier
pendant I'ann{s (cf. 2.2.1. Tableau 4).
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Les frais de transport pour les commerçants sont de I'ordre de I2,5 F CFA le kg,

pour le cas particuliei de I'igname le transport se fait à 15 F la pièce. I-es frais
d'approches sont récapitulés dans le tableau suivant :

Tableau (9)

Nature du frais Prix en F CFAÆk
transport interne à Sikasso
gardiennage
transport Sikesso-Bameko
déchargement
manutention
frais de pesee
pertes (5%)

5.0
2.0

12.5
0.7
2.0
0.5
0.5

TOTAL 21.3

Sources : enquêtes personelles

Cependant les frais de routes sont pns en charge par le locaaire, ainsi que les

frais de chargement. Le tableau (10) nous donne une idée sur ces frais.

Tableau (10)

Libellés Frsis en F CAF
chargement
frais de route
location de véhicule

6000
16000

200000
TOTAL 222WO

Tous les frais qui sont à la charge du locataire sont négociables avec les agents

qui les perçoivent.
Les locataires acceptent de charger 3 à 5 t de plus que la capacité du cemion et

préfèrent louer des camions de grands tonnages, pour augmenter leurs recettes.

Les quantités de marchandises vendues par commerçant sur ce marché sont très

importantes. Elles se situent en période de grande production (de chaque produit) entre

l0 et 30 tonnes par 5spains, sauf pour I'arachide et le gngembre qui sont présents sur

le marché pendant toute I'année.

Ils sont installés dans des magasins de capacité de stockage allmt jusqu'à 30 t.
Ces magasins sont loués de 30.000 F CFA à 40.000 F CFA/mois et partagés entre 5 ou

6 commerçants. Cependant il arrive que p€ndant la pleine saison de production d'une

culttrre, le nombre de commerçants sai5snniers augmente et les magasins sont alors

partagés entre 10 et 20 co merçants, æ qui réduit cette capacité de stockage des

magasins dont se plaignent les commerçants.
J\,
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D'autres frais comme la "salle" (ta:re sur la place occupée payable à la ville) qui

est de 100 F CFA/jour, la patente entre 20.000 F CFA et 30.000 F CFA/aq font parties

des frais fixes à la charge des çsmm€rçants.

Les problèmes que rencontrent ces commslçants sont :

- la mévente des produits quand le marché est saturé. En pleine saison de

production (la patate par exemple entre août et décembre), non seulement

les quantités de produits commercialisées sur le marché sont importantes,
mais également le nombre de vendetrs

- la variation des prix d'un commerçant à I'autre, d'un jo,rr à I'autre etc.,

engendrée par cette situation de saturation" mais egalement par les coûts de

revient propres à chaque çsmm€rçant,

- la pounihre des produits

- la perte en poids : à la pesée car les balances peuvent être tnrquées, au

transport dû à l'écrasement des produits, ou tout simplement à cause de la
déshydratation.

Cependanl le problème majeur des commerçants est la vente à crédit. En effet les

grossistes écoulent leurs produits auprès des détaillantes à crédit, mais les délais de

reinboursement ne sont pas biea dffinis (en genéral quand la détaillante écoule ses

achats) et ne sont pas respectés car même les déaillantes ont arssi des problèmes

d'écoulement, d'autant plus qu'etles pratiquent des prix de detail de 25 à 50 F CFA voir
100 F CFA plus cher que le pnx du gros, en fonction de leus charges, lieu de vente,

produit vendu....

L'échalote de Bandiagara est aussi commercialisée sur ce marché. Pour

I'orgnnisation de la commercialisation (cf. 3.3.1.2.). Les problèmes que rencontrent ces

derniers corrmerçants sont les mêmes que ceux ciæs précédemnent.

- I^e marché dc Niûrela (ou place de NÛlno)

Sgr ce marché on trouve en vente l'échalote, I'ail et I'oignon seché. Sa

particularité est que les commerçants sont en même temps des grossistes et des

détaillants. Mais le plus important de leurs ventes se fait en gros.

I-e manque de diversité des produits sur ce marché constinre un point faibfe pour

les commerçants car les saisons de l'échalote et de I'ail sont confondues ce qui fait que

I'activité se trouve réduite pendant les périodes de rareté des produits (cf. 2.I.2.
tableau 3).

Les quantités vendues par commerçant sur ce marché se situent entre 2 et 3 t pour

l'échalote et dépassent rarement les 500 kg potu I'ail et I'oignon séché.

L'approvisionnement se fait une ou deruc fois par semaine à Niono et à Siengo. Pour le
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mode d'approvisionnement (cf. 3.3 i.l.). Quelques commerçants tnaitent l'échalote
s€chee en boule de Bandiagara, mais leur approvisionnement se fait au marché de
Médine.

Iæs commerçants de ce marché ont moins d'sryérience. Elle ne depasse pas les
[Q ans, ce qui correspond à l'émergence de la zrlne de IOffice du Niger coulme cenfie
de production.

Les magasins occtryés par ces commerçants ont une capacitc de stockage qui
varie de 5 à 15 t, et sont partagés par 4 commerçants au minimum et 7 au maximum,,
moyennant 10.000 F CFA à 20.000 F CFA/mois. La "selle" est de 100 F CFA /jour ct
la patente de 20.000 F CFA à 40.000 F CFA/an.

Les problèmes de commercialisation smt les mêmes c'est à dire :

- mévente poru cause de pourriture,

- perte en poids (5% pour I'cchalote &aîche),

- capacité des mogasins réduite,

- problème de vente à crédit,

- désorganisation du marché.

3.3.2.2. Sikasso

Il existe deux marchés à Sikasso : le marché de Médine et I'ancien marché.

- Iz marché dc Médine

Il s'agit là d'un marché de gros (avec présence de détaillantes à la périphérie ùr
marché). C'est la nouvelle place de chargement et dc déchargement des mnchandises.

Les produits existants sur ce marché sont nrrtout la pomme dc tere, la patate,
I'ignams, le manioc et les fruie . La banane et I'ananas vicnnent de la Côte dïvoire à
destination de Bamako.

Le mode d'approvisionnement est le même que celui des conrmerçants bamakois
(cf. 3.3.2.1. Marché de Medine). Les frais d'approches sont résumés dons le tableau
(l l) :

TABLEAU (11)

Libellés Terifs (F CFAflk)
trensport interne à Sikssso 5.0
manutenûon 2.0
gardiennage 2.0
TOTAL 9.0

I
t
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
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Les magasins sont loués par mois, et les montants varient de 30.000 F CFA à
40.000 F CFA/mois. La salle est differente selon qu'il s'agisse d'un grossiste ou d'un

detaiilant. Pou le premier, elle est de 500 F CFA/mois et pour le second elle varie

entre 25 F CFA et 100 F CFA/jour en fonction de la place qu'il occupe.

Ia pa,rticularité de ce marché est qu'il est principalement un marché de transit

d'où s'organisent aussi des departs vers Bamako, Mopti, Ségou...

- L'ancien marché

Du fait de I'extension de la ville et de I'importance du trafic des marchandises,

I'ancien marché est devenu un marché de détail avec la création du nouveau marché de

Médine.

Les produits maraîchers vendus dans cette place sont la tomate, I'aubergine, I'ail,
I'oignon, le concombre, le piment et autres, mais on hourre également de la patate, la
poûlme de terre, I'igname, chez les quelques grossistes qui sont restés sur place (6 à 7)

et les détaillantes. Qrrant à la locæion des magasins et atrtres taxes, c'est le même

systàne et tarifs que c€rD( du marché de Médine. [æs mêmes problèmes ressortent pour

ces commerçants.

A Sikasso aussl, la coopérative des planteurs et maraîchers a tenté d'assurer la

çgmm€rcialisation, ses deux expériences se sont soldées par des échecs.

- La première portait sur le ravitaillement de Bandiagara flr tomate. Ce

marché a été perdu du fait de I'importance qu'a pris la tomate dans la
production du plateau Dogon

- La seconde expérience était avec les militaires qui commandaient de la
pomme de terre. Le problème était un problème de rembousement des

dettes.

Actuellement, le rôle de la cooperative est restreint à la seule activite
d'approvisionnement en semences pour les producteurs. Même detts ce domaine, elle

reniontre d'énonnes problèmes du fait de la concurrence du projet ISCOS et de la
Sikassoise chez qui les producteurs s'approvisionnent de plus en plus car ils n'ont plus

confiance en leur coopérative.

3.3.2.3. Mopti

L'organisation du marché : le Marché de Bas-fond

Le marché est partagé entre les gfossistes sikassois, les sani-grossistes

mopticiens et les détaillantes mopticiennes.

Les commerçants Sikassois vendent les produits de Sikasso c'est à dire pomme de

terre, patate, ignnms, menisç, mangue et les oranges. I^a plus grande partie de leur
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ventes se fait en gros. Leur approvisionnement et leur frais de transport sont les mêmes

que ceux des commerçants sikassois installés à Bamako. Pour les frais des locataires,

ils sont plus chers mais restent toujours négociables.
Iæs commerçants silrassoir rencontrent d'énormes problèmes du fait de la

concwrenc€ de N,IALI WIDEN qui arrive a réduire ses coûts de renient grâces aux
aides dfSCOS, et par conséquent de diminuer ses pt* de ventes.

[æs semi-gossistes vendent Ïail, I'echalote (fraîche et sechée), le piment de

Bandiagara et les détaillants font la vente de toutes sortes de spéculations.

Ces commerçants s'approvisionnent uniquement sur le marché le jou de la foire
auprès des courmerçants et producteurs venant de Bandiagara et du voisinage de

Mopti.

Les magasins occupés par les Sikassois sont partagés par deruc ou trois
commerçants, moyennant 5.000 F CFA/chargement, quelque soit la durée de la
cornmercialisation. Quant aux mopticiens, chaque comrnslçant possede rm magasin

qu'il loue à la mairie moyennant 5.000 F CFA à 10.000 F CFA/mois selon la aille du
magasin.

La "salle'est de 100 F CFA/j, et la patente dépend du chifte daffaires (et des

négociations et iurangements entre I'administration et le commerçanQ.

La moysnn€ d age d'activité des grossistes sikassois est de 15 ans alors que celle
des semi-grossistes mopticisns ne depasse pas les l0 ans.

3.3.2.4. Séeou

A Ségora il y a le marché cqttral et Ie marché paiphæique.

- le marché central

Il est divisé en deux places :

+ la place de la foire où se trouve des semi-grossistes d'échalote et dail et
6s5 6ftailtants.

Les détaillants ont une activité itinérante dans le sens où ils font la foire de

Ségou le lundi et les foires des villages voisins pendant le reste de la
semaine.

+ La seconde partie du marché c'est le centre même du marché où se

trouvent les serni-grossistes des produits de Sikasso et des détaillants en tout
produits. Mais ces courmerçants sont p€nnanents sur c€tte place.

Les semi-grossistes qui font le commerce des produits de Sikasso ont des

magasins, généralement partagés entre 3 à 5 personnes moyennant 7.000 F CFA/mois,
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5.000 F CFA/an de frais de bascule, mais ils payent individuellement 2.500 F CFA/an

de frais de balance.

l-a particularité de ces cornmerçants est qu'ils sont des ségoviens, et ils
s'approvisionnent uniquement sur le marché de Médine à Sikasso pendant les deux
jorus de foires. Ils font appel au deux locataires ségoviens qui affiètent deur cnmions

de 30 à 40 t une fois par sernaine. lrs frais de transports sont de I'ordre de l0 F

CFA/Kg, et les autres frais tels que gardiennage et manutention sont cités dans le
paragraph e 3 .3.2.1.(marché de Médine).

Pour les semis-grossistes d'échalote et de I'ail, ces derniers ont une place dont la
tare est de 500 F CFA/mois. Ces deiniers font la foire le lundi, mais le reste de la
semaine, ils sont dans lerus magasins en ville dont la location est entre 5.000 F CFA et

10.000 F CFA partagée entre 3 à 5 commerçants. En général ils font leurs achats

pendant la foire de Niono le dimanche, et celle de Siengo le jeudi s'ils arrivent a

écouler rapidement les achats du dimanche.

La moyenne d'âge ou de durée dens cette activité est de l0 ens.

Poru les détaillants, I'approvisionnement se fait auprès des productenrs qui
- 
viennent quotidiennement ravitailler la ville avec des quantités de produits maraîchers

faibles, et le jonr de foire ils s'approvisionngnt avec les commerçants.

Le problème de la vente à crédit est ressorti à Ségou aussi.

- Le marché puiphutqu*

C'est un marché plutôt de détail" mais on trouve exr vente en gros - le jour de la
foire - la patate et l'échalote séchée avec les commerçantes qui operent régulièrement

sur les marchés de la ville de Niono, mais également de l'igname et autres produits

venant de Sikasso.

3.4. Les échanges inter-régionnaux

3.4.1. Le sud du lVlali : Sikesso

En 3ème région les exportations de produits maraîchers concernant surtout les

tubercules et fruits. Elles représententg0oÂ du total des marchandises qui sortent de la

région.

A partir de la ville de Sikasso, l00o des sorties enregistrées comme "divers" par

I'ONT2E sont des produits maraîchers, dont 95Vo à destination des autres régions.

28 Offire Nationale du Transport.
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En effet, Sikasso étant le plus grand cente de distribution de la régron, la

majegre partie de ses exportations transitent par cette ville. Elle assure le passage

d'approximativement 7W/odes exportations maraîchères de la région-

l-adistribution se fait dans io,rt le pays. Cependant 3 régions qui sont la 2ème, la

4ème et la 5ème reçoivent plus de Wodu total des exportations maraicheres (estimées

à 50.000 t/an), soit 45.000 t. Ces exportations sont réparties coûrme suite :

29000 t (6U/o) à destination de la 2ème région
13500 t (30%) pour la 5ème
4500 t (10olo) pour la 4ème

En 2ème régioq plus de 9ff/o des produits maraîchers qui viennent de Sikasso

sont absoôés par l. district de Bamako, soit 26.000 t/an à raison de 500 t/semaine au

minimurn. Ceci explique I'importance de la 2ème Égion-

En effet Bamako étant la capitale du Mati avec près de 800.000 habitants, c'est là

où se touve le plus de consommateurs, le plus d'administrations publiques et privées

(hôtels, hôpitaurq siège d'ONG...), même les études supérieures se font en grande

partie à Bamako et Koulikoro.

La proximité de Bamako (372 km) et la liaison routiere praticable favorisent la

communication et facilite les fshanges commerciaux entre les derut villes.
L'approvisionnement de la ville de Bamako en tubercules et fruits est assuré par

des co--.tçants sikassois qui tiennent à la promotion des produits de leur région

Sikasso. D'autre part les périodes de production des diverses culttrres se chevauchent

entre elles, ce qui fait que les quantités de produis qui arrivent à Bamako par s€maine

sont énormes.

En Août par exemple, elle reçoit de la patate, de I'igname de la mangue et de

I'orange en grande quantité (cf. 3ème trimestre en graphique no4).

De plus, la commercialisation des produits maraîchers sikassois est une activité

très ancienne, le nombre de commerçants saisonniers est imporant en milieu de

periode de production, et les prix pratiqués sont dE 2 à 3 fois plus cheres que ceux à

Sikasso. Par exemple la patatè q"i est vendue à Sikasso à l0 F.CF AJk8- se retrouve à

40 F.CFA/kg à Bamako.

Tout ceci explique I'importance de la ville de Bamako et par consequent celle de

la 2ème région.

De même pour la 4ème et la 5ème région, leur intérêt s'explique par l'irnportance

de leus capitales respectives, Ségou et Mopti.

Mopti reçoit au minimum 250 t/semaine, soit entre 12.000 t et 13.000 t/an de

frr,rits et tubercules.

L'importance de cette ville s'explique par:
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alors qu'aujourdhui il se fait en un jour,

- I'importance de la mangue et de la, patate d^ns I'alimentation des
populations de la région. On compte au moins 5 crmions 6orrr qui arrivent à
Mopti chargés etlou de patate,

- le prix de la mangue au début dçs années 80 était de 200 à 300 F.CFA la
piece, ce qui a donc augmenté I'intérêt de ce proûxiL mais également la
chuæ dcs prix. t^a mangue coûte 10 fois moins chère aujourdhui,

- la croissance de la consommation, consequence de la croissance
demographique liée à la migration des populations du nord fuyant la
secheresse et les troubles inccssants dans cette région.

Quant à Ségoq près de 70 Uscrnaine au nrinimrrm anivent le jour de la foire, soit
4.000 tlan au total. Elle est la capiale rcgionale et donc un cente de consommation
ubain. De plus I'astivité de coulmercialisation des produits de Sikasso est très
ancienne, elle remonte à quelque trentaine d'attnées, ce qui fait que la consommation
des nrbercules et fruits sikassois fait partie des habitudes afimentaires de la population.

Cependant une raison commune arD( denx villes s'ajoute arx auFes, celle de la
, distribution.

En effet Mopu et Ségou sont non seulement des grands centres de consomrnation,
mais également des centres d'approvisionnement polrr leurs regions et de redistribution
pour les régions du nor{ ptus pæticuliàement €n ce çri concerne Mopti favorisé par
I'utilisation de deux voies de communications, le réseau routier et le rescau fluvial, ce
qui explique en partie la difference entre ces derx régrons.

I-e fait que d^ns ces deux régrons une production de trùercules et fruits (certes
moins importante) existe, et permet de ravitailler leurs cryitales, où la consommation
est bien moindre que celle de Bamako, crée une certaine concurrenc€ et influe sur les
quantités venues de Sikasso, surtout pour la mangue à Mopti et la patate à Ségou.

De féwier à awil on trouve sur le marché de Mopti de la mangue mopticienne et
de rnars à septembre de la mangue siknqsoise. Quant à la parate à Ségou" la possibilité
d'approvisionnement régulier à Niono, et avec les producteun segoviens, pousse les
cornmerçants à réduire leurs achats en pleine période de production d€ la patate à
Sikasso, de peur de la saflration du marché avec toutes les conséqu€xrces qui s'en
suivent.

A Segou toujours, I'existence de deux locataires rrniquement joue un rôle
determinant dans I'approvisionnement de la ville. Ces derur locataires aftèteû.2 ou 3
camions de 30 ou 40 t par semaine en fonction de la demande des commerçants.
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Les données de I'ONT de Sikasso sur les sorties en 1991, confiment I'imporance

de ces régrons et sont recapitulées dnns le graphique no3-

D'après ce gi1phique, on renmrque que la 2ème régron constitue le pôle le plus

importani d-"s tei CIryorations de la ville de Sikasso, avec une part de 20028 t (620/ù-

Viennent ensuite les 5ème et 4ème régions avec des proportions presgue égales de

5322 t (lT/o) et de 4828 t (l5o/o) respectivement et finalement les 3ème et 7ème

régions avec respectivement ll27 t (3,5o/o) et 750 t (2,3o/o).

Ces chiftes sont à prendre avec une certaine réserve, néanmoins ils reflètent bien

la réalité de I'importance de chaque région drns les exportations de Sikasso-

On remarquera agssi la faiblesse des exportation vers Mopti cette année là -ais
cela est dû à I'aôcroissement de I'insécurité dans cette régron et celles du nord avec la

déstabilisation et la chute du régime de M.TRAORE.

En ce qui conceme la quantité faible sortie de Sikasso vers le reste de sa régton,

cela est dû à ta production 5imilaire des autres cercles.

La 7ème région a reçu peu de Sikasso, pour des raisons d'infrastnrcttres

inexistanæs, d'éloignement par rapport à la 5ème région qui s'ajoutent atu( problèmes

d insecurité.

Les quantités exportées annuellement par produig pour un total de 50.000 t, sont

approximJtivanent de 11.800 t pour la mangue, 8.200 t pour I'orange, 10.000 t pour la

pàt"te, 7.000 t pour la pomme de terre, 3.600 t d'igname et 200 t de rneniorc.

3.4.2. L'Office du Niser: Niono

Les exportations maraîchères de I'Office du Niger concernent surtout l'échnlote

fraîche, I'echalote sechée et I'ail. La patate et le piment sont également exportées mais

en proportions insignifiantes par rapport à ces cultures. I-e sircuit principal part du

cercle de Niono.

En partant de Niono , 3f/o à 40% des sorties de marchandises eoregistrées en

"d.ivers' smt des produits maraîchers. Nous avons également constaté que pt{ de la

moitié des qtrantitès réellement sorties de la ville n' est pas enregistrée. [,es chiftes ci-

dessous sont rectifiés en fonction de ce facteur-

Dans les exportations de la ville, qul sont estimées à pres de 50.000 tlan, les

produits maraîchers représentent plus de ZV/o (10.000 t), et le reste étant

principalement du riz.

Les destinations finales sont en premier lieu Bamako et Ségou puis vieuent
Sikasso, Mopti et les rutres régions ou cercles.
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Sur I'ensemble des produits maraîchers sortis de Niono, 6ff/o sont à destination de

Bamako, surtout pour I'oignon frais, I'ail et I'oignon séché, quelques làres fois la patate.

En moyenne Bamako reçoit près de 6.000 tlan à raison de 125 t/semaine en moyenne.

Les facteurs qui expliquent ceffe imporance de la ville de Bamako sont presque

les mêmes que cerD( évoqués dan* le paragraphe precédent.

La proxinité de la ville (340 km), la route goudronnée avec, depuis l9M, la
liaison Niono/Ségo,r, une population nombreuse et par consequent rn€ grande

consommation" d'autant plus gue cette population apprécie l'échalote de Niono qui
n'est produite que drns cette région. A ceci s'ajoute le fait que les grands commerçants
associent à leurs achats de riz les produits mraîchers, car I'activité est rémunératrice,
le nombre de commerçants qui intenriennent sur Niono est important et cetrx-ci ont la
possibilité de s'approvisionner deux fois par s€mÂine. En outre, un phénomène

corrmence à se développer : une foire à Niono le même jour que celle de Siengo, c'est

à dire le jeudi, € qui fait qu'il y a de plus en plus d'intervenants à Niono et par
conséquent une activité plus importante.

A titre d'exemple, l'échalote est vendue à Bamako à 160 ou 170 F CFA lorsqu'elle
est achetée à 130 F CFA à Niono.

Ségoq étant la capitale régionale, elle absorbe aussi une partie de la production
de Niono qui représente la moitié des eryortations hors Bamako avec au moins 40

t/semaine. Dans I'année, Ségou peut importer près de 2.000 t au minimum.

D'après les donnees de I'ONT à Niono, exl 1991, Ségou représenait près de l7o/"
dans les exportations de Niono et Bamako 7tr/o avec respectivement 5U t et
23l0t.Cependant la même ennée les quantités enregistrées en entrées à Ségou et en
provenance de Niono sont inferieures arD( quantités enregistrées en sorties de Niono et
à destination de Ségou de plus de 7ff/o.

Ceci montre que les quætités reelles qui circulent sont mal enregistrées et par
conséquent la difficulte d obænir des données chiftées fiables.

Néanmsins les données sur les sorties de Niono pendant les 6 dernieres lnnées
confirment I'importance de ces derur villes, mais reflètent également l'évolution de

leurs parts respectives (cf. Saphiques 5, 6 et7).

On remarque que la part de la vilte de Bamako dans les exportations des produits
maraîchers de Niono est toujours la plus ùnportante et que l'évolution est plus
régulière. Les sorties sont passées de fti8 t (soit 56yo du total) en 1990 à2310 t (70%)

en 1991.

n en est de même pour Ségou. Sa part par rapport aux aûres régions reste

indiscutable, mais l'évolution de son importance est à la baisse et ceci s'explique par le
fait de la concurence de la production de la ceinture maraîchère de la ville de Ségou

qui prend de plus en plus d'importance.
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Les exportations sont passées de 386 t en 1990, sort22%o du total exporté, à 564 t
en 1991, Qurnjté qui ne représentait cependant plus que I7o/o du total exporté vers
Ségou.

Il est à noter égalernent une augmentation dans les échanges entre Niono et les
autres régions notanrment vers Sikasso et Fana (3ème et 2ème région).

I-es exportations de Niono sont dominées par l'échalote et I'ail. Suivant les
périodes de production les exportations sont plus ou moins importantes.

L'échalot€ qui est produite de fewier à fin mars, est commercialisée en grande
partie en cette période. L'importance de la production joue aussi sur I'importance des
exportations. Plus de 53yo de la production d'échalote à I'Office du Niger est
cornmercialisé, ce qui représenterait plus de 11.000 t sur une production estimée entre
20.000 et 22.000 t/an. Or le tiers de cette quantité est commercialisée au marché de
Macina et non pas celui de Niono car le Il3 de la production de I'Office du Niger est
produit dnns I'arrondissement de Kolongotomo dnns le cercle de Macina (cf.2.1.2.).

L€ réseau de commercialisation à partir de Macina est orienté plutôt vers
I'exportation sur la Côte d'Ivoire en ce qui concsrne l'échalote. Pour le pimen! il est
destiné à Mopti.2e

En fin de compte se sont quelques 8.000 t d'échalote équivalent frais qui passent
par la ville de Niono.

L'ail est produit au même moment mais il est commercialisé aussi bien en pleine
période de production qu'en hivernage, du fait de la possibilité de le stocké.

L'échalote séchée peut être produite toute I'année, stockée et par conséquent sa
commercialisation se fait durant toute I'année à des quantités relativement régulières,
un peu plus en hivernage quand l'échalote fraîche s€ fait très rare.

La patate étant aussi produite toute I'année en 3 saisons : d'octobne à fewier,
production de patate de petit calibre, mais cette qualité n'est pas bien appréciée et donc
peu commercialisee, elle est plutôt consommée par les producteurs.

La seconde production, la plus conrmercialisée car les calib'res de la patate sont
gros et la production est plus grande.

Finalement la 3ème production de juin à septembre avec aussi de gros et moyens
calibres, mais la quantité produite est moindre ce qui la rend de plus en plus valorisée.

La plus grande panie des exportations de la patate de Niono est à destination de
Ségou où elle est plus appréciée qu'à Barnako.

3.4.3. Le olateau Doson : Bandisgars

Les exportations du Plateau Dogon en produits maraîchers représentent 90olo du
total exporté et sont dominies par l'échalote €t la tomate.\ff/" de I'echalote produite au
plateau est commercialisé sous forme fraîche et sechée, ce qui représenterait quelque
18.000 t sur une production es 'mée entre 20.000 et 25.000 tlan" avec une repartition

29 6.pç,4NICoN 1990.
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de I'ordre de 10.000 t vendus sous forme fraîche (soit 45o/o du total produit et 557o du
total commercialisé), et 8.000 t vendues sous forme de boules sechées (soit 35o/o de la
production et 45oÂ des ventes).30

La période de commercialisation correspond à la pfiode de production soit de
novembre à mars. I-es quantités maximales exportées sont enregistrées en cette
période. Entre Juin et Octobre, les quantités commercialisees sont û'ès minimes car
l'échalote, qui est rare, est consommée localement.

La quantité commercialisable d échalote au Mali est de 30.000 t sur une
production entre 50.000 et 55.000 L ce qui représentait près de 56o/o de la production.
I-a part du plateau dogon serait de 6tr/" de cctte ofte, soit 18.000 \ 3f/o pour I'Office
du Niger soit près de 12.000 L et 1% porn le reste du pays.

En effet l'échalote du plateau dogon est reputée pour sa qrr'li1s et sa saveur,
cependant elle reste concrurencée par l'échnlste de I'Office du Niger qui a des bulbes
plus gros, qualité recherchée par le consommateur.

Au courant ds I'nnnée 19E9/90, 9.000 t d'échalote équivalent frais sont sortis du
Plateau Dogon (dont 2.000 t à Ïétat frais et 7.000 à l'état #ché, soit 1200 t avec ur
rendement au séchage de I T/o).

La tomate est commef,cialisee pratiquement toute I'année, seulement en juillet et
août où elle est rare, son interêt économique pour le producteur est important car elle
lui procure un revexru pendant une periode de soudure et lui permet d'en tirer le
maximum de profit. Près de 1600 t sont sorties en 1989/90.

Pour les produits tels que alt, pimen! aubergine locale, patate, pomme de terre st
arftres, seuls les 3 premiers sont exportés.

A Bamako, 300 t/mois d'échalote fraîche et séchée arrivent en novembre et
décembre, et de janvier à mai 130 t/semaine soit au total 3400 t de produit æ,7 mois,
ce qui correspond à 9.000 t d'échalote équivalent frais. Au début de cette période,
leplateau Dogon est le seul fotnnisseur de Bamako €xl échaloæ fraîche. MalSé
l'éloignemen! Bamako reste le premier débouché pour l'échalote du plateau Dogon.

Les sorties de Bandiagara vers MoptilSévaré concernent les produits, échalote,
tomate, patate, ail...Cependant l'échalote et la tomate restent les deux produits
dominants, du fait de leur interêt cuhnaire aussi bien que monétaire.

Il y a 
"u 

6sins 6 arrivages par mois à la ville de Mopti/Sévaré avec un tonnage
de20 t à 30 t par arrivage. Soit 180 t par mois et 2160 par an.

I-es régions telles que Sikasso, Ségou et arilres reçoivent principalement de
l'échalote et ses dffvés.

30 napport de la Banque Mondiale 1992.
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L'importance de Banako et de Mopti relèvent des mêmes facteurs cités dans les

paragraphes précédents.

Ceci dit, les capacités de mnsport au Plateau Dogon étant faibles (3 locataires),
les quantités exportées sont aussi faibles par rapport à la produstion.

L'analyse des données de ce paragraphe nous p€rmet de constater que Sikasso est

de loin la lere région exportatrice du Mali, vient après I'Office du Niger et le plateau

Dogon. Ceci s'explique par I'importance de la production dans chaque region.
De même nous pouvons constater I'importance de la ville de Bamako en tant que

débouché principal pour toutes les zones maraîcheres du Mati.
A elle seul, la capitale du Mati abso'rbe quelques 42.000 t de produia maraîchers

dont 26.000 t venant de Sikasso, 10.000 t du plateau dogon et 6.000 t de I'Office du
Niger (cf. gaphique no 8).

3.5. La formation et l'évolution des nrix

3.5.1. Formetion du orix

I-es Eystèmes de ventes des produits maraîchers différent d'une culnre à une autre
et d'une région à une autre, ce qui a des consequences sur les prix.

Les tablearD( suirrants nous donnent une idée sru les unités de ventes de quelques
produits da"* diftrentes villes.

TABTEAU (12) : Ville de Sik^ssso

spéculetion unité de vente en gros

Datste le kg
pomme de terre le ke

rq-ngme la pièce
a

mSnloc le sac

mgngue la pièce

ortnge la pièce

TABLEAU (13) : Ville de Niono

I
I
I
I
t
I
t
I
I
I

spéculgtion unité de vente en gros

echalote le kg
eil le kg

patate le sac

manioc le sac

tomate la bassine
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T/JLEAU (14) : Ville de MoPti

TABLEAU (15) : Ville de Bemako

TABLEAU (16) : Ville de Ségou

spticulation unité de vente enlreq
pomme de terre le kg

echalote le kg

Datste de Sikasso le kg

Detete de Niono le sac

mânr()c le sac

igname la pièce

mangue la pièce

orSnge la pièce

I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Cestableauxnousmontrentlacomplexitédurystèmedevente'etparconqéqu€nt
la clifficulté de déterminer avec exactitude les coûts de revient des achats des

coulmerçants; surtout lorsqu'ils achétent plusiegrs produits-

L'existence de nombretx intenrenants sur la filière commerciale des

maraîchers, fait en sorte que le prix est plus cher d'un operaæur à un autre'

mesure où chacnn ajout. sâ marge bénéficiaire à ses coûts de revient-

Les prix les plus bas sont obtenus dans le village et avec les producteus- En effet

ces denriers sont rarement orgenisis, ont des besoins urgent dargent, et proposent des

produits ftais vite périssablef, cè qui fait qu ils sont lc plus souvent en position de

produits
dans la

spéculation unité de vente cn gros

petste le kg

manroc le kg

mangue la pièce

orsnge la pièce

echalote le kg

piment le kg

tomate le kg

spéculation unité de vente en grqq

patate le kg

pomme de terre le kg

igneme la pièce

mengue la pièce

orange la pièce
a

manr(}c le sac

échalote le kg
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faiblesse vis à vis I'acheteur, qu'il soit intermédiaire ou commerçant qtu arnve - en

profitant de sa position - a avoir les prix qu'il souhaite.

Après la rérruneration du mandaaire et du locataire, le prix au commerçant est

de 15 F CFA à 20 F CFA/kg plus cher que le prix au producteur. c€pendant' ne

maîtrisant pas très bien la tohlité de leurs ioûts de revient, les cornmerçants ajoutent

de 15 F CFA à 50 F CFA/kg à leurs prix d'achat pour définir leurs prlx de vente. Avec

ces prix, ils esperent poouoi couwir leurs charges et dégager des bénéfices-

Le ubleau suivant nous donne un exemple sur le prix de l'échalote de Niono

vendue à Bamako au mois de juin, avec prelèvement des prix tout le long de la filiàe:

TABLEAU (17)

Opéreteur prix préleves en F CFA difrérence cherges merges

Producteur 130

Coxeur 135 5 031 5

Locataire 145 l0 0 l0

Com.Interméd 160 15 2 t3

Grossiste 180 20 5 l5

Ces chiftes sont à prendre à titre indicatif car ils rrarient d'rme personne à une

autre; néanmoins ils p"r*rtt*t d'affirmer que les commerçants intermédiaires et les

grossistes sont cerm qui se font le plus de mârges. Ce qui explique €n partie

té-rrgence de nombrèux intervenant â Niono. Il en est de même dans les autres

régions et pour les autres produits-

A Ségog, par exemple, les grossistes qur vendent les produits de Sikasso, ajoutent

de 40 à 100 ÉbFA/kg à r"* iri* d achai dont 20 F.CFA pour amortir les frais de

trmsport et de mæutention, le ieste étant de la rnarge benéficiaire.
pour les produits vendus pil pièce, dont ie coût de revient est difFcile à

déterminer, le dri* de vente est dèux iois plus chere que le pti*_d?:hat- Par exemple,

qgand,*,oo,àoçant achète à Sikasso o iiece d'igname à 500 F-CFA' il les revend à

Ségou à 1.000 F.CFA.

Le fait que les commerçants grossistes pratiquent une potitique de marges aussi

élevees lerss prt-.t de supjorto I" lourdeur et les risques des ventes à crédits au:r

clients.

3l Nons ne prenons pas en compte les charges des coxeurs et locataires car ils ne rentrent

pas direcæment dans les prix du commerçaffs. Seul leurs rémunération est prise en compte

et qui figure dans la colonne marge.
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3.5.2. Variation des orix

Les prix des produits maraîchers au Mali sont régts par les lgit de I'oft: et de la

demande. Ils varient en fonction des quantités mises sur le marché mais également en

fonction des capacités en trésorerie des commerçants.

Gfueral.-rot les p'nx les plus élevés sont rencontrés en début et en fin de

période de production, 
"f 

l"r prix les moins élevés en pleine saison de production-

A dfi; d'exemple, cette année le prix de l'échalote à Niono et passé de 90 F.CFA

le kg en début de saison" à 65 F.CFA en milieu de saison, pour atteindre le prix de 400

F'CFA en hivernage; periode où l'échnlote se fais rare'

Un suivi des prix maraîchers à Niono a était effectué par le projet ARPON de

l9B7 à 1991, puis i"pnit par le projet Retail en 1992. I*s variations des prix sont

reprises dans les graphiq,t* 
To 

9,iO èt 11. Cependant, le peu déléments explicatifs que

nous avons eus flrr ces vanations ne nous p€rmettent pas d'avoir une analyse objective-

Néanmoins il senait interessant d'avoir une idée sur ces données.

- L'aîI (gaphtque nT)

D'après ce graphique, on remarque que le prix moyeû annuel n'a cessé

d'augmentè entre 1987 et 1991. L'explication que notrs avons eue sur ce phénomène

réside dans les prix pratiqués à B"mako.

En cette période là les grossistes bamakois vendaient énormément à des

ssmm€rçanres seïegataises qui étaient prêtent à payer cher te kS de I'ail, et qui se

déplacées parfois jùqu'à Niono pour faire leur achats, ce qui fait que I'augmentation

des prix s'est ressentie assi à Niono.
En 1991, il semblerait que les prx se soient efrondrés car ces commerçantes ne

sont pas venues s'approvisionner ni â Bamako ni à Niono, par crainte des troubles

potitiques €n cette #tée, c€ qui fait que la production s'est retrowée sans débouché.
-Crtt. 

rhot. des prix a contintÉ en lgg2 du fait d'une surproduction qui est restée

toujours sans grands débouchés.

- L'æhatote fraîche (Srqhtque n" I 0)

En ce qui concerne 1'6çhalote, on remarque que l'évolution annuelle de 1987 à

l99l est r*iiblr-*t pareille, que ce soit sur le marché de Niono ou celui de

Bandiag ara.32 Le prix -ày.o annuel a peu varié sur les deux marchés, mais on notera

qu il esl plus cher à Niono qu à Bandi^gara. Ccpendant il semblerait qu'à Bas'ako les

pri* de l'échalote de Bandiagara soient plus élevés que ceux de l'échalote de Niono.

Sur le marché de Niono, les prix élevés qu'on remarque en fin d'ennée

s'expliquent par le fait que la denrande en échalote soit superieure à I'ofte. En effet' en

rrtt" période (vers septembne/octobre) non seulement il y a la demande du

consommateur, mais également celle du producteur qui achète l'échalote en tant que

32 g.KEITA r99?.
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semence pour sa compagle Ce qui fait que les rares guantités conservées jusque là
sont vendues très chères.

- La patate d la tomate (Srophrque n"l I)

Pour ce qui est des prix de la patate, on remarque une chute des prix ces

dernières années due à une surproduction, mais également à la concrurence de la
production des villages voisins de la ville de Ségou, principale débouché pou cette

denrée.

Pour la tomate, on constate que l'évolution est semblable et régulière d'année en

année. Ç6mme pour l'échalote, le prix moyen de la tomate a peu varié du fait que la
consornmation de ces deux produits varie peu en fonction des prix car se sont des

produits de base potrr la préparation des plats maliens.

Ce qu'on peut dire en général sur l'évolution des prix maraîchers à Niono, c'est

qu'ils ont plutôt tendance à baisser du fait de I'accroissement de la production à Niono,
mais également aux environs de Bamako et de Ségot1 principalçs villes débouchées

pour cette production.
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4. SYNTHESE ET CONCLUSION

- Synthèse

r L'analyse du potentiel
évidence le caractère saisonnier de

de production maraîchère au Mali met en
la culture maraîchère, la diversification et

t
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
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plus que le nombre de corlmerçants
production, ce qui accélère I'effet
conséquences qui peuvent s'en suiwe.

saisonniers augmente en pleines périodes de

de satuation du marché avec toutes les

I'accroissement de la production, ainsi que celui des superficies maraîcheres.

Avec son potentiel de production; réaménagement des parcelles et du réseau

hydraulique, les possibilités d'irrigation et d'augmentation des superficies maraîchères;
I'Office du Niger se trouve en position favorable pour le développement du
maraîchage.

Cependant, il faudra être prudent et prendre en compte les conséquences d'rur tel
développement sur I'avenir du riz (car I'accroissement des surfaces maraîchères se fera
au détriment de celles accordées au .'iz), mais également sur sa place au niveau de la
production nationale.

En effeL partout au Mali, le maraîchage connaît un développement assez

importanq et surtout autour des grands centres urbains. Avec le plateau Dogon qui
produit les mêmes spéculations, la concurence devient plus rude, et par conséquent le
risque de surproduction devient important. D'où I'intérêt d'rut choix judicieux des

culnres à développer et des périodes de production.

* De I'analyse des circuits de commercialisations et des flu inter-
régionnalrx, il ressort une certaine désorganisation de la fi,lière et une convergence de

la distribution vers Bamako.

La désorganisation résulte de l'intervention des diftrents opérateurs à divers
niveaux de la filière. Par exemple, les locataires qui font aussi du commerce des

produits maraîchers, les commerçants ou les producteurs qui organisent leurs propres
transports de marchandises, ou des grossistes qui vendent au détail pour écouler leurs
achats; c'est le cas des comrnerçants de la place de Niarela à Bamako et quelques uns à
Mopti et Ségou. Nous avons également rencontré le cas où des courmerçants partagent
les frais de routes - qui sont à la charge du locataire - avec ce demier. Tout ceci nous
mène à une situation complexe où l'interférence des uns dans les affaires des autres ne

facilite pas I'analyse de cette fi,lière.
Cette désorganisation à potu conséquence la déstabilisation du marché, d'autant

Les flux inter-régionnau( et les circuits de distribution reflètent une

convergence vers Bamako en premier lieu" puis vers les capitales régionales les plus
proches de chaque centre de production.

En effet, les centes urbains sont attirants de part leru consommation et des prix
de vente qu'on peut y pratiquer. Il semblerait que la consommation ubaine de produits
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maraîchers depasse les 50.000 t/an.33 Quant aux prirq ils sont plus chers en villes du

fait du niveau de vie qoi y est plus élevé. A Bamako, la présence de nombreuses

administrations publiquæ .i privéès, d'ONG ou d'organismes internationaux, des hôtels

etc., a gne influénce sgr la consommation tant au niveau quantitatif qu'à celui des prix-

L'importance des échanges inter-régionnarx est détermine aussi par les saisons

de production. En effet, en- pleines périodes de prodrrction, les çrantités de

matônaodises échangées sont trèi élevées. Par exemple, à Niono les sorties de produits

rnaraîchers les plus importantes sont enregistrées entre janvier et mars, et concement

spécialement l'échalote, alorsqu' à Sikasso, les exportations sont très importantes entre

août et décembre, et concernent surtout les rubercules.

Tout ceci nous mène à la même conclusion : Bien choisir les cultues à

développer, ninsi que leurs pffodes de production.

- Propositions

Il existe plgsiegrs propositions à faire, mais nous nous limiterons à celles qui

paraissent les plus importantes :

- Oftir sur. le rnarché des échalotes en periode dhivernage et en début de la

saison froide, soit de juillet à septembre. Il faudrait donc penser à des variétés

tardives et/ou qui se conservent plus longtemps.

- Substituer l'échalote par d'autres produits tels que les tubercules, et les

oftir en période de rareté.

- Ouverture sur d'autres débouchés, notaulment ceux de Mopti et Sikasso,

mais cela nécessitera I'organisation des expéditions de marchandises vers ces

villes, car pour le momeoiil Y a peu de commerçants originaires de Sikasso ou

de Mopti qui s'approvisionnent à Niono.

- Améliorer la qlalité de l'échalote #chée, qui pour le mom€nt remplace

l'échaloæ fraîche en hivernage, et donc sa qualité joue sur sa consommation par

les ménages.

- Iinsister sru I'importance nutritionnelle des produits maraîchers.

- Organisation des producteurs pour fixer leur pn* de vente, mai5 cela reste

'ne 
affaire difFcile à réaliser vge là diversité et la divergence des intérêts des

producteurs.

En conclusion générale, or peut dire que les problernes de çpmm€rcialisations

restent te principal obstacle au développement du maraîchage'

33 Rapport de la Banque Mondiale 1992-
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De part la complexité des relations qui evjstent entres les diftrents operateurs,

du choix des cultures et de la tendance des producteurs à præiquer les mêmes

speculations, du choix des débouchés qui s'oriente spécialement vers Snmaks,

lbrganisation de la commercialisation soit par les productetus soit par les

corrm€f,çants, I'analyse de la filière maraîchère du Mali reste difficile à faire, et par

conséquent son approche ou sa maîtrise devient une affaire tès délicate.
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ANi\EXE 1

GA}IMES DE PRODUITS D'ECILALOTE

L'échalote écrasée séchée

La technique consiste à écraser l'échalote dans un mortier ou sur la pierre. et à la
sécher par la suite sur des nattes ou sur les toits à I'air libre. Cette technique est

récente en pâvs Dogon. elle est plus pratiquée dans la zone de I'Office du Niger.

La Boule séchée

On écrase l'échalote de la même manière, mais elle est mjse en boule avant d'être
séchée. La boule séchée est un produit de grande valeur à I'intérieur du Mali comme
à I'extérieur. Elle benéficie drun segment de marché sûr, malgré les insufrsances
hygiéniques dénoncées et connues des ménages les plus avertis. du fait de sa valeur
culinaire conferée par sa fermentation.

La feuille d'échalote sechee

Les feuilles d'échalote séchée peuvent être considérées comme un sous-produit
de la transformation de l'échalote. Selon les résultats du pointage de produits
maraîchers au poste de Goundaka eu pays Dogoo, les quantités commercialisées ne
sont pas importantes. Le produit est beaucoup apprécié en première région
économique du pays.

Echalote s€chée selon la méthode améliorée

La technique de sechage utilisée est simple et adaptée aux conditions du plateau
Dogon. Elle consiste à nettoyer proprement les bulbes récoltées en.les débarrassants
des racines et pillicules superficielles. Les bulbes sont ensuite mis dans une
découpeuse à lames - actionnée à lhide d'une manivelle - qui les coupe en tranches de

3 mm d'épaisseur. Les tranches sont ensuite mises à sécher au soleil sur des claies en

un lieu découvert et suffisamment aéré, pendant au moins 7 jours. A l'issu du
séchagg le produit contient un taux dhumidité de l0 o/o, ce qui le rend conservable
pendant une longue durée.

Le produit est donc déshydraté et non pas fermenté, et conserve à cet effet le
gaq I'arôme et les substances nutritives de l'échalote fraîche. Ce nouveau produit put
être un substitut à léchalote fraîche contrairement au autres formes d'échalote séchée.
(B KEITA 1992).
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