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:f TTRODTTCTION -

Leprésentrapport,destinéàprqp?:"'-Ï1^travaildethèse,
se justifËlout diabord par ïii"az"iànre succès que rencontre

en Àfriqug de 
'ouesr 

ra èurturà de t'oignon (Àllium cepa L' )'

Drune manrère générare, res produits ruraichers connaissent une

croissance ininterrà*pr* depui= pr"s de. vingt -an: dans ra zone

Soudano-sahéIienne nais U" ::i; J"= produits' I'oignon qui peut

être stocké prusieurs mois of fre res possibi r ités de

commerciarisatiàn sur de }ongues distances'

Le terme oignon recouvre toutefois prusieurs produits =?ron q-u'on

re récorte prus ou moins tôt au cours de sa croissance :

l, oignon-il.rif f 
" , 

L'oignon t"tt ' 
-l' oignon-bulbe à maturité '

Le premier est cultivé pour ses f euirles ( tiges ) avant mênie- que

' 
oignon ait entanJ sa burbaison. Le secànù est déterré alors

qu, i I *=r -J péi',". f orné . "JJ- 
pi"â"lt= sont destinés à être

commercrar iséJ f rais et ne p"lrr.^'tt guè_1e voyager -sur de rongues

distances , contrairern.nt à i, ;gnà" jn"rue .i a- l'écharote ' c' est

donc sur ces dernier que =.- portera l t essentier de notre

attention, I 'objectif- de ce traïaiI Jtant d'étudier ' Pâtr Ie

prisme de ce régurne, res c_ircuits de .o**"rciarisation existant

entre les P"V= â'atrique de I'ouest'

Ànalysercescircuitssupposeque},o',s,interrogesurla
production, ra tran=ràr*.t1b' e,r"r',trrerre, râ commerciarisation

et ra ccnsonnation d"-lroignon en afriqle. un ter travair se

distingueparplusieurscaractéristiques:
D'une part , I , analy-s. - 99" réseaux de cortmercial isation des

oignons en Àf rique a" r , ouest aborde siruurtanénent des thèmes

aussi dif f érents, mais non moins "-"tprement,aires, 
9uê la

l0carisarion et la di??r=ion- =pàtiale. t"ôigt*gttl dans re cadre

des rerations vilre-campagnet;- o"i r)ârticuration entre les

sphères ae ra nicro et dé ra ïacr6-é"onomie ou que res rapports

entre res agents socio-économi!,r""- au. =àËGrr diÊ Itinformelrr' de

t,état eË du """t"Lït"pit"riste 
de type occidentar'

D'autre part , ".t 
cela est une conséquence - de Ia première

remarque. .,e sulet ,,eâ"==ite une uppi""n" pluridisciprinaire
méranr concepts, *êthod"= "i-outirs 

d; qéàqrâpnie, d'histoire'
dt éconouià, A'agronomie ' d€ sociologie '

Mais q.lel cadre néthodologique peut rnarier différentes

rlt";*'îîâ""::îui?: 
t.n"orique peur s'inscrire une terre

ËHiî::"i,t?*?"".tït:T:9iirs de 
'oisnon 

enrre res dif f érents

états de r,Àfrique de I,ouesl i"=iirie--t-erre ces préoccupations

d'ordre =neotiqùe et rnéthodologique ?
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A- Problérnatiques

De Ia mêne
peuvent se
production
ils par un
et pas Par d t autres ?

êgalemeni irnPorté- d' EuroPê'
I i inrpor-'e dônc de s ' interroger sur
â; i'ôig"ott af ricain f ace à r'oignon

Àf in de mieux situer Ie thème 1'::"3,1{-lotons
gue plusieurs

en j"'T' :Ï;t'iæ . 
r i"t11: 

"p-:'^:: i":." ^:"3;ï; : I :" Ë' lH: à i' i: l t à "Ëï 

- 
; I l t'': g y:^ "^=^'- *?11Hi?:'"'ï " ::Ti t i . T 5

: :i' i" : Ti3 l: ?ài iî; i $: : : :=I : : ^*: : ;" ï:iili;;:' î" """ï 
= *iT :i: t1lf."Ë= à:n..='ï ; ï- j";[i r icarion prernière d ' une te r re

recherche -

Lrobjectif de satisfaire Ia demande conduit à se demander où se

rocal ise cette dernanàe mais surtout où se situe ra production,

et querles sont r1=--".r."tériËtiq"es . 
d'une zone de production

droignons. pourquoi une zone ae pràduction d'oignon se trouve-t-
elre dans un site précis ? Et pr"= important peut-atre ' pourquoi

ne se trouve-t-effe Pas ailleurs ?

c r est du noins une des probr_ématiques qui a guidé ra rechdfche

agronon,iq,rà-=ùr yoiq'on en afiiquè- g! cette recherche a ainsi
d.émontré ra poss ibr;'"àâptation 6t amér ioration de cette prante

dans des espaces agro-ctimatiq""= de- plus en plus variés: au

Burkina Faso (Lg7\: au Niger 1ftaeos, tszo1, en Mauritanie (H de

BON, 1983), au Cameroun (DÀLY' 1984)'

manière, ces interrogations 9'-"1T"^-?::q:ill:q::Itrctrlr=r s ' ^lll^ ;:.- xistent entre zones deposer à r'égard des.f.rux q1.3-..^* 
^^d r-rrrrz neqqpnt-#-;;"Ë" iJ'"ïÀornmation : pourquoi ces f rux passent-

-r- i 
-- 

*^-{-æ \

endroit t p.r certains marchês, p.t certains ports ' ' ' )

vouloir répondre à ces préoccu.pations de rogique spatiare conduit
à s, intéreêser à a"=- ir,-ctrmatfons d'ordre nistorique , économique

et sociorogique et â6"" d,abàrder ranaryse des circuits de

I , oignon =-oï= I 'angle de Ia pluridisciplinarité '

Drautant plus que le conmerce de l'oignon sous-tend d'autres
en jeux e-u donc d, auïres proniematiques. Par exempre, r'oignon
consommé en Àfrique, bien que productibre sur ce continent, est

une possible comPétitivité
importé.

par airleurs , cê thèrne de ra substitution aux importations cache

un autre enjeu: cerui de I, intégration économique des pays

drÀfrigue Noire par re commerce ttinfernafricainrr (internationar,
entre les différents pays du continent africain) '
L, anaryse 

-aes 
réseau-x de commerciarisation entre res états

africains vise donc â ,rr," meirreur compréhension des mécanismes

d' intégration économique'

L, oignoi, compte en ef f et parmi ces quel.ques productions
africai.es qui font rrobjet.d'une commerciarisation rongue et
comple>le s'étendant sur plusi-eurs pays'
Or ce ccErmerce interne t I 'Àf rique elt 

. 
ae plus en plus étudié :

Jugé i11!cite penaanl- rà périodé coroniare , décraré 'r inf ormel "
par res crganismes étatiques au rendemain des indépendances ' ce
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commerce ,'intérieur" apparait de plus en plus conme une

alternative économique 
'âprès les échecs des pol itiques de

déconnexion ou d,ouverture aveugle au seul narché international
( HUGON, l9 92\ .

Toutefois, res régumes et leur commerciarisation n'ont que très
raremeni été observés dans cette perspective alors que I'oignon'
avec }a tomate , lâ pomme de tàrre , f " 

poivr.on et Ie gombo

occupen: dans ce "oîo."t"" 
Iong internafricain une place à

redécou'.-r i r .

La conçétitivité fait également référence à des réseaux gui
s, inscr:vent dans un espace reliant les grands sites de

production (surtout en zone sahéIienne) à de grandes poches de

consonlEl=tion (Ies grandes vitles, sur 1a côte et en Àfrigue
tthumide" ) . pL

cette ccmpétitivité s, appuie égarement sur des acteurs sociaux
dont les motivations, 1'e; inteiêts, Ies en jeux et les conf lits
qui en découlent =otrt capitaux à 1a conpréhension de Ieurs
comportements.

S , i I e>-i ste un rapport d ' inf luence et de pouvoir entre ces
dif f ére::ts acteurs I privilégie-t-iI les producteurs ' Ies
transpo:teurs, Ies co*tti"rçants ou les consonmateurs ?

Qui d , entre eux , âu cours d'un échange , possèdg Ie plus granci

frouvoir de negociation sur les prix ? Lesquels d'entre-eux '
àxceptés res consommateurs bien Jor, réarisent les rueirleures
*.rgà= ? Existe-t-il au sein de ces circuits des acteurs de

contre-couvoir susceptibres dratténuer res effets spécuratifs,
les désequi I ibres év-entue ls entre oignons importés et oignons
Locaux ? Comment s'organise tout au long des réseaux Ia
circula--ion simultanée de Ia production, d€ Ia monnaie et de

f inf o:=ation ?

ces di: f érentes préoccupatiolls r pour Iesquelles Les acteurs
sociau>: jouent un rôte central, touchent directemenÈ
I'organisation des circuits marchands et montrent I'inportance
des mécanismes de coordination grâces auxquels un réseau peut
fonctiorner. certains auteurs pa;lerons même d'une aristocratie
marchanje ou de diaspora (HopKri.ts, 1973 ) seule véritable garantie
du mai:itien d, un ié"".r, internaf ricain, notanment dans les
périodes économiquernent dif f iciles. Pour des f lux de moindre
envergl:e, i1 =ér. plus simplement question de réseaux de

conf iar:e .

Le thèn= de Ia redécouverte des réseaux long de conmercialisation
des pro:uits agricoles suppose également une importante recherche
histbrijue ".-r si certàins circuits se sont créés pendanc
I , époçJ coloniale, à 1, occasion notanrnent de la mise en place
des frc:cières, si drautres circuits égalenent transfrontaliers
se son-- épanouis à Iroccasion de disparités écononiques (monnaies
et tar:es ) entre les pays d'Àf rique au Iendeaain des
indépe:.:ances ( IGUE , L9I3 ) ; â'autres enfin ont une existence
précài::iale longtemps insoupçonnée et souvent négligée.
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Soit autant de façons d'aborder ce sujet gui nous montre combien
Ies seuls facteurs économiques ne peuvent suffire à comprendre
I'ef f icacit.é , Ia f aculté d'adaptation,Ia pérennité de ces
réseaux. Cette analyse des réseaux permettra au contraire de
souligner 1a complémentarité entre facteurs économiques et
non-économiques
culturels... ).

( géographiques , historiques, soc]-aux,

B- PIan

C'est donc autour de ces différents thèmes que s'organisera
le plan de ce rapport.

Dans une première partie sera présenté à gros traits le-:cadre
théorique dans lequel peut s, inscrire 1, étude.
De ce cadre théorique résultera une suite de choix
rnéthodologiques notamment inspirés des travaux dé jà entrepris par
Ie laboratoire d'économie du CfRÀD-CA avec lequel a débuté cette
recherche .

Àprès cruoi f era suite, dans une seconde partie, une synthèse
bibliographique portant sur Ie thème de la consommation, de Ia
production et de Ia commercialisation des oignons en Àfrique
Noire. Cette première synthèse tentera d'établir un paraltèIe
entre les I inites théoriques , les choix rnéthodologiques d, une
part et les grrandes caractéristiques des circuits de I'oignon en
Àfrique d'autre part.

Cette seconde partie comportera différents chapitres dont un
premier relatif à Ia consonmation de 1'oignon et à f importance
nutritionnelle de Ia sauce dans laquelIe ce Iégume intervient.
Puis seront présentées guelques données (de la FAo et du CFCE)
retraçani les grandes lignes de Ia production et de la
conmercialisation des oignons dans 1e monde et plus
spéci f iquement en Àf rigue af in de s ituer I 'oigrnon af ricain dans
son con-u€xtê international.
Un troisième chapitre se penchera plus précisérnent sur quelques
zones irportantes de production en Afrique Noire de I'ouest ainsi
que sur quelques grands exemples de flux d'oignons dans cette
région: tsurkina Faso, Niger, Bénin, Ma1i, Ghana, etc. . . ces
exemples pris dans des rapports, thèses, études de géographes,
d ' anthro:eologues et d' économistes s , inscrivent dans Ia pnase
préalab1e de repérage des zones de production et des circuits de
comnerc' a I i sation de I , oignon . phase qui devra êtreultérieu:ement développée, avant tout travail de terrain. Cechapitre s'articulera autour de deux thèrnes: Ia localisationgéograpiique des filières et Ia présentation des principau>:
acteurs .

4



cette presentation des acteurs, et notamment de reur experrence '
de reur ;;;;;isation amènera tout naturellement ' dans un

quatriènre chapitre, à une approch-e historique de ces réseaux

internafrlcains ou sradditionnent res éréments conjoncturers et
res héritages successifs des epoques précoroniares et coroniales '

puis un tcur des principaux résultats de Ia recherche agrononique
menée en Àfrique de I'Ouest sur I 'oignon fera I'objet du

cinquiène chapitre. Ce dernier s'appuiera principalement sur les
travaux nenés par I'IRÀT depuis 1960 '

Enfin, une troisième partie tentera un descriptif plus détaifIé
du travail prévu (Ë;iendrier de travail, organisation des

enquêtes, lieux d'hébergement. .' )'

Comme Ie confirme ce plan, lê présent texte ne prétend à aucune
exhaustivité. De nombieux thè*Ë= reratifs à ra conmerciarisaÈion
en Àfrique n'ont pu encore être étudiés dans Ie cadre de ce
premier conpte rendu (Ies transports en Àfrique, Iê crédit" ' );
i. partie rèrative à Ia recherCne agrononique, êD reposant sur
les seuls travaux de I'IRÀT, fdit I'impasse sur la recherche
Anglo-saxonne et négfiqe d'impârtantes references te1 Ie bulletin
n'35 du Natural Ressouices Institute : Onions in Tropical regions
(L990), e--c...

Le prés€i't-- texte n'est qu'une première étape , plus illustratrice
que démonstrative, des thèrnes, nombreux, QUê sous-entend Ie su jet
de r'étuce de Ia commercialisation de I'oignon en Àfrique Noire'
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I C.A.DR.E IrHEOR I QfJE ET
}/rEirr{oDOI-OGIQI-TE -

c- Choix critique d'un ncadren théorique

Le cerme "cadre théorique'r peut sembler aujourd'hui
anachronique. Les références thébriques gxistent rnais la rigidité
des 'r cad.res'r a été mise à ma I , ces dernières décennies , Pâtr les
sciences ;:umaines.

par ail1eurs, Ia difficulté de faire correspondre une théorie à
Ia complexité des phénornènes qu'elle compte transcrire s'accroît
IorsquL L,on aborde les sociétés du tiers-monde pour lesquelles
Ies princ:-pales théories pensées à partir des modèles occideglaux
s' appliguent plus difficilement encore.

Enfin, une autre agression à Ia rigueur théorique a été portée
par Ia croissante interpénétration des disciplines entre elles
èt par Ia multidisciplinarité qui en a résulté.

1- L*a théorie face à la multjdisciplinarité

La nultidisciplinarité constitue aujourd'hui un support à
Ia critiqre de plusieurs théories, tant celle de I'équilibre
généra1 en économie que celle des Iieux centraux en géographie.

Une granie part de responsabilité en revient aux méthodes et
technigr:es ( téIédétection, cartographie , enquêtes , traitements
statistiques, analyses systérniques. . . ) qui, êD se diffusant parmi
Ies différentes disciplines, ont encouragé Ia pluridisciplinarité
et porté atteinte aux théories propre à chacune de celles-ci
prises individuellement.

D'autre part, certaines disciplines telle Ia sociologie, en
introduisant une complexité humaine difficilement réductible, ont
beaucoup servi les sceptiques de la théorie et de Ia
modéIisation. Par ailleurs, Iâ sociologie, l'anthropologie, en
s'intesç613eant davantage sur Ia qualité de représentation de
leurs dor-nées ( choix des inf ormateurs. . . ) ont privilégié, plus
tôt que o'autres disciplines, Ieurs méthodes et leurs outils aux
dépends ie trop formelles théories (SAUTTER, l-988).

Cette évolution s'observe nettement en économie conme nous le
verrons evec les économistes ruraux français qui appliquent tant
en France gue dans Ie monde tropical un style d t analyse qui fait
écoIe.

Mais to':t ceci n t est peut-être qu t af f aire de temps et
d'évolution: Ies critiques d'hier et d'aujourd'hui seront-elIes
à la base des théories de demain ?

6



2- L'abstraction théorique

probablement rares sont Ies économistes aujourd'hui qui
cherchent à analyser les faits à partir de théories dont

' 
abstrac-,- ion des schémas et re carcan d'hypothèses éroignent re

chercheur de Ia réalité observée '

La théorie néo-classique de I'équilibre général de I'offre et de

Ia demande (théorie maiginaliste d'origine walrasienne) nécessite
par exenple que I'ân admette I'équilib!" des systèmes
'é"o'ro*iqués , reùr caractère statique et sociarement neutre -

Par ailleurs , L'individu, cet homo oeconomicus, h€ subit aucune
infruences du mirieu dans requer ir vit. rl décide en toute
liberté ie ces actes et tous les individus, homogènes par Ieurs
caractéristiques, Ieurs savoirs et leur liberté d'action sont mus

pàr Irunique-mobile d,,une maximisation de leurs intérêts. eL

Les théories marginalistes parlent alors d ' rt individualisme
méthodoloEiquerr . Individualième théorique qui s'expligue
notamment dàns Ia pensée néo-classique par Ia préoccupation
â, optimiser les ressources rares dont I'homme a besoin pour
satisfaire ses Propres besoins.

C'est cet=e optimisation de Ia rareté qui est à I'origine de la
recherche d,ui point d'équilibre entre offre et demande- rnais Ie
modèIe qu: en rèsulte ne se vérifie que dans un contexte abstrait
de concurrence pure et parfaite, de transparence des échangêS,
d'absence de moriopole , oe circulation parf aite de I'inf ormation
entre les différents agents économiques.

Àucune théorie n'échappe à ce travers et donc à Ia critique. En
géographie, Ia théorié-classique des lieux centraux suppose eIIe
â.t=éi àn préalable une connaissance parfaite du rnilieu par tous
Jes agents concernés, llne homogénéité des décisions
individuelles, une absence de risque dans Ia décision et Ia
recherche permanente d, une mininisation de Ia distance parcourue
(RUSHTON, cité Par THILL, 1992) -

01., selon THILL, les consommateurs par exemple ne possèd9nt pas
une conne:-ssance également approfondie des divers Iieux dtachat
possibles. De même que I'observation directe montre que 1'attrait
à, un I ieu-r d, achat peut amener le consonmateur à parcourir une
distance plus imPortante.

Ces dern:ères considérations sont prises en compte dans Ia
théorie n:cro-économique dite des préférences révéIées ( revealed
preferences ) très employée par les géographes anglo-saxons. Et
Ieur usase peut aussi bien s' appl iquer aux consornmateurs
européens qurâux consommateurs des capitales africaines.

La prise en considération des gorlts des consommateurs tant pour

"ertains 
produits que pour certains espaces ( centres commerciaux,

quartier5' urbains. . . ) modif ie Ia conception rf neutrerr que Ies
théories ::éo-classiques imposent à Ia demande -

7



Les axiones économiques f-ont désorrnais de ra théorie marginariste

un cas d, école critiqué Tuintenant depuis . 
plus d'un siècle '

drabord par rrécole niltorique arrernande, puis par le marxisme'

les soc iologues et anthrop".1"g""? ,- . . 
puis e.ncore par les

institutionnalistes qui .-tT états-unis ' depuis Ie début du

siècre , font front à ' ra théorie généra re de 
'of 

fre et de ra

dernande -

ces derniers , crassées comme économistes hérétiques de type
,f schumpécerien" ( ÀLBERTINI , SILEM , L9B7 ) ' ont I'avantage de se

situer 3u carrefour des précédents et d'en véhiculer une

synthèse .

Cecourantnousintéressed,autantpJÏ:-J.Ï,-i.fourpitun
regard sur i.= réaIités économilues- qui peut servir de base à une

recture ces échang"=-èr", Afriqu" tt do-nc aes circuits de Uoignon'

Le terne ,r institutionn peut être trompeur ' . I I - désigne tout
rcontrat" (ou un réseau dè contrats) passe entre les différents
groupes socio-économiques ou entie- Ies individus qui Ies

composenr.. ces instiiuEion= intègr.lt res règles de comportement

législatives ou issues de 1a "6nfiance, 
dê Ia coutume et sur

Ieéquelles se fonde une société'

une transactiorf , Ies marchés en général sont des institutions '
La propriété privée, r" mode d'aécès au foncier ' L'héritage en

sont aussj-. . .Les institutions àotopo=ent les actes des individus'
des entreprises, aes administralions et de tous res groupes

sociaux en général.

Lr institutionnarisme ( qui se prétendit ."nouverre économierr dans

res années trente "rtr= 
qurir iarticip-ait à L'élaboration du New

Dear au>: Etats-unis ) réfute r'i inaiviàuarisme et ra rationarité
sur lesqrels s, appuie I, analyse néo-classique.

! ---: I'hommeSme tente de replacer au mleux
.l --À(agent économique) dans son environnement social ainsi que dans

une perspectivé historique. ce courant se montre donc en faveur
drune unification des sciences Sociales et c'est en ce Sens qu'iI
peut intéresser des géogragh:= soucieux d'enployer leur natière
au serv j-ce des autreÉ Aisciplines des sciences humaines '

pour les institutionnal istes , I ' individu est un élérnent d'un
groupe social ou d' un groupe d'intérêt et le système économique

est un qystème de 
- 
poûtoiis intégrant les alliances et les

conflits entre les différents groupes.

À Irinr,:rse de I,analyse néo-classique, I',état a ici d'autant
plus sa place "que c-ertains agents arrivent à manipuler Ie
systèrne por itico-êconomique dans reurs intérêts'r ( colrN , 19 90 ) .
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Concernant Ia rationalité néo-classique' Sê remlse en cause

passe beaucou.p- 
- 
pgl. 

-11-;*tig:: 
^1:? - ::y,Îl-t=,,.: .,"3:iii:î:'i'lpasse rrsaL

d, ef f icacité ( d, ef f icience serbn certains auteurs ) auxquers res

institurionnaristes ieponaent par res concepts d ' incertitude,
à;i.*ptévisibilité, d' inperfection'

cette évorution dans ra compréhension des faits de société ( et
pas seu lement des f aits économiques ) v.ltlt 

-d^'11-t 
impossibi lité

évidente à évaluer ce qui est ttef f icace' de ce qui ne I'est pas'

Le concept d, efficacité est une abstraction théorique qui
s/empêcre toute confrontation avec Ie vécu à moins qu'iI quitte
sa prétention universelle pour ne s'appliquer qu'à des cas précis
dans une période et un espace donné '

Peut-on parler en géographie d'un espace parf ait ' de I'ef f j-e'acité

optimun d,tun espace

si cer-uains géographes ont évarué à 60 0oo habitants ra virre-
type ou ir re-rait rè meilleur vivre, cette évaruation concernait
la France et s'inspiiait d'une iogique de distribution des

services propre à ce pays et dont res coûts correspondaient à

ceux d,une époque préCise (décennie 1970).

De même, Ie modèIe conçu par Von Thunen s'appliqu_ait à un espace

exempt de tout accident de terrain. si la modéIisation plus
générale qui sren suivit correspondait -de ce fait assez bien aux

grandes piaines d'Europe du-nora et à leur absence de relief
marqué, iI était diffièife d'en envisager une extension à des

zones de montagne plus tourmentées par exemple '

Lranthropotogie pour sa part expliqgg Ia rationalité par des
stratégies réfationnelleJ dont Ie= fins ne sont pas Ia seule
recherche drune satisfaction par la _ consonmation (objectif
économique ) mais aussi Ia r""Ë"tche du pouvoir, du prestige
( BROCHI=R , L992) .

C, est justement Ia multiplicité des f ins qui .enpê.che Ie plus
souvent toute rationalitd de s'observer, ces finalités dtordre
éconoraiques, coutumièrêS r reliqieuses ' morales pouvant se

contreiire les unes les autres '

Cette :ynamique interne aux individus ainsi qu'aux groupes
sociaux sera â ne pas perdre de vue dans notre étude '
Or inspirée par Ieè "nthropologues., 

cette lecture des agents ou

des groupes auxquels ils appârtiennent se retrouve dans 1e

mouvene:it institutionnaliste'

Si Ia rationalité est contestable ainsi que Ie critère
d, efficacité qui en découle, faut-il en réaction imaginer un

concep: de t'non-efficacitétt signifi.lt la dévalorisation d'une
négatic:: qui ne correspondrai€ pas à ce que ce concept peut
véÉicu:er âe richesse, de vérité ?
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D'autres parlent d' rrimperfections". Sur Ies marchés af ricains,
comme sur de nombreux marchés du monde mais à des degrés divers,
sont observées des 't imperf ections " qui nuisent à I ' ef f icacité
souhaitée par les théoriciens.

On constate une déficience des structures de transport, Ia
présence de taxes et autres frais d'entrée, des situations de
monopoles, des économies d'éche1le, une mauvaise circulation de
f information, des cas d'endettement et de crédit, uD émiettement
des transactions de détails Iié au fait gue les clients ont un
tout petit pouvoir d'achat ou que les commerçants n'ont pu
négocier cru'à partir d'une petite production...

L'étude nenée par Paule MOUSTIER sur Ie marché Iégurnier de
Bra zzavilie montre que si I'on a longtemps cru que Ia
multiplication des agents économiques Ie long des réseaux de
distribution des produits maraîchers engendrait des marges -LropéIevées pré judiciables aux consommateurs , ces "imperf ectionstl
sont en fait une adaptation au contexte africain.
Les commerçants vendent de petites quantités de légumes parce
qu'iIs disposent de peu de capitaux et donc d'un faible fonds de
roulement. De même, Ie nombre important d'agents économiques
correspono à 1'abondance de Ia main dtoeuvre.
Le systètre observé épargne ce qui est rare ( Ie capital ) pour
utiliser ce gu'il y a de moins couteux (Ia rnains d'oeuvre).
Par aiIleurs, si les rapports privilégiés entre certains agents
économiques sont bannis de Ia théorie néo-classique, iIs comblent
une lacune autrement plus préjudiciable qu'est ta déficience dans
la circulation de f information ou des ôrédits.
Les courtiers, sur les marchés de Brazzaville, engendrent des
f rais con:larables à des droits d'entrée mais i Is ont I , avantage
de parer à une autre rrimperfection'r: le manque d,information surIes prix pratiqués et sur leurs fluctuations (MOUSTIER , !9gZ).
Si 'timper:ectionstr if y â, elles constituent des réponses forgéeset entrecenues par les acteurs socio-économiques eux-même etdestinées à f aire f ace à des problèmes autrement plus irnportants.
ces -ttitp"=fections compensatoiresrt traduisent unê adaptàtionr unéquilibre qu'iI serait dangereux de briser au nom diune sacro-sainte théorie.
Sur les aarchés africains, la recherche de partenaires deconfiance est fondamentale au bon fonctionnement des réseaux
marchands et donc par exemple de I t approvisionnement urbain.C'est à i'aide de cette confiance que des mécanismes de créditpeuvent s'inplanter et combler I tabsence des organismesbancaires, que des prix peuvent être révisés à Ia baisse âans lescas de ;ente di f f ici le , qu'un prod,ucteur peut s 'assurerI'écouler:nt de sa petite production. . . en défi;itive, gu€ 1es
r i sques f euvent être réparti s entre 1e plus grand nornbred'opérate':rs . Et si ce nombre parait éIevé, plus iI I'est, moins
1.= riscr':es pour chacun des acteurs sont - irnportants r cê qui
demeure'r--- des objectifs najeurs en Àfrique dans 1a fonction de
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commercialisation '

Les réseaux de confiance ne sont pas pris en compte dans Ia
théorie standard "e"l"iassique. 

par concre, irs s'apparentent à

des contrats aux 
- 

v""" â"= institutionnalistes - Et nous

retrouverons ces rêseaux en abordant re thème de la
commercialisation des oignons en Àfrique de I',ouest'
D, une nanière generai. , 

-i., institutionnalisne se prête bien à la
recture de ra ""*pr'.xité 

de ra réar ité socio-économique

africaine -

cette.connivencer entre une conceptio-n de ra recherche et un

terrain drétude comme rrÀfrique. provient drun qrissement de

I'anall'Se dU niveau rrmacrorr au niveau plus local '

ce changement d, échetre est fondamentare pour ir rustrer res

rimites d, une théorie et de son cortège d'abstractiors--i néo-

crassiques àt institutionnaristes ne travairlenc pas à ra même

écherre. crest ce même écart q"i existerait entre ra géographie

francophone davant";;- tourné ïers res rerations entre y espace

et les valeurs =oJi.Ies et celle, anglophone, traitant des

rapports entre l'espace et I' individu '

En Àfrique, cê rapport à I'échelle d'analyse est' d'autant plus

inportant que res données sont encore rares, souvent peu fiabres
et'qu'iI fâut les collecter soit même.

Cette é:ape du travail va de soi pour les géograPfes ' agronomes '
sociologuL=. . . eIIe est =ourcè de distinction entre les
écononistes orthodoxes ( macro ) et I": tthérétiquesrr '
ces derniers r en change.nt d'échelle, ont. favorisé la
pruriciisciprinarité qui caractérise re mouvement institutionnel '

c/est également cette pluridisciplinarité qui caractérise
1a recherche française en sciences sociales , notamment Ia
recherche tournée *r"i" re tiers-monde . Et i r est intéressant de

voir ccnment Ia gâ"gt"phie s'insère dans les travaux des

écononj.stes par exemple, notamment au sein des tréconomistes

rurau.x af ricanistes 
-ii""èaisrr ou rrERÀFrr (colrN, LoscH, L992\ '

Cette -olus grande prise 9n . cons idération de I ' espace par les
écononistes 

-iiâr,cair traduit une évorution par rapport aux

préoccupations des *"I.i;tr institutionnar istes américains qui
pensaient surtout à intégrer les notions d'nistoire et de

sociol-c.gie. Lrespace était dé jà omniprésent mais l r évidence de

sa réai ité et de son rôIe ti'en f alsait alors pas un ob jet
pii.rilégié d' interrogations et de recherche.

L, impac-- de I t espace et son rôIe dans Ia certurbation ou

I , améI:oration des échanges marchands en Àfrique son

particur- ièrement pris en compte rors des anaryses de f irières .

Car co:Erairement à Ia théôrie marginaliste q.Ji ne prend en

compte que lroffre et 1a demande, 1'êtude d'une filière met en
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valeur ia multiplicité des intermédiaires qui se situent entre
ces deui extrêmès. Cette identification des différents acteurs
de la chaîne est à Ia fois d'ordre socio-économique et spatial.
Et certaines fonctions comme Ie crédit, Ie transport, évoluent
très sensiblement selon Ia distance géographique entre production
et commercialisation.

Ces deux fonctions, ainsi que ceIIe de Ia transmission des
infornations, seront à étudier de façon particulière dans Ie cas
de lranalyse des circuits nultinationaux africains de I'oignon.

Ce sont justement ces fonctions intermédiaires qui rendent
I, rrof f re,' réellement of f rable et la rrDemandetr demandable ( PUJO '
LEPLAIDE-ùR. 1993). Dans une étude de filière, L'espace supporte
Ies rapports sociaux des agents économiques et en garde Ia
marque: certains marchés sont plus inportants que d'autres et
deviennert des I ieux de passage obl igés pour les marchartdises 'au poinc de perturher I'équilibre des flux entre zones
excédentaires et déficitaires.

Ces constats observés pour Ia commercialisation des produits
vivriers au Togo fait dire à I'auteur qu'iI existe une hiérarchie
spatiale des places de marché et des circuits de
conmercialisation ( LANCON, 1990 ) . Du fait de situations
oligopolistiques, toute place de marché n'est pas potentiellement
en rela:ion irnmédiate avec n' importe que1 Ie autre place de
marché.

Or en théorie, un espace de concurrence pure et parfaite serait
un espace où toutes les places de marché seraient reliées les
unes aux autres. La représentation optimisée de cette conception
d'un esp€,ce totalement intégré et homogène réduirait I'espace à
un seul poiDt, une seule place de marché où s'opèreraient toutes
Ies transactions.

Une telle conception permettrait, à Ia satisfaction de Ia théorie
néo-classique, de gonmer tout éventuel effet de
distance... jusqu'à nier Ia distance elle-nême. Or, iI n'en est
évidem:nent rien et l'espace impose une rugosité sur laquelle
s'accrocnent les théories. Vécu conme une contrainte par les
économisces , 1 'espace provoque un It f rottementrr permanent qui
freine 1a circulation des marchandises et de I'information.

Et c'est parce qu'iI est perçu comme une contrainte, ou une façon
de contcurner cette contrainter gu'il est de plus en plus pris
en compte dans la réflexion économique.

D- Choix de quelques axes néthodologiques

Si, dans le cadre de notre sujet sur Ia conmercialisation
des oig'.r.cns en Àfrigue, les références théoriques peuvent être
objet à iiscussions, 1€ travail sur Ie terrain, phase capitale
de notre recherche, Dê peut être négliqé. Nous présenterons deux
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points forts de ra néthode envisagée: r'anaryse de firière et

i'upptoche sYstémique'

ces deux références rnéthodol0giques donneront suite à r'empl0i
drune série d, outils 

"iËt-r"ti"'*', questionnaires, cartographie,
archives , statistiques. . . ) sur lesquels nous reviendrons rors de

Ia description prus-détailrée de irorganisation du travair en

troisième Partie '

Le concept de firière est pringlparement emproyé par res

chercheurs francophones. rr "=i d'airreurs difficirement traduit
en angrais. csrtains enproient re terme de commodity

coordination, drautres de comrnodity chain, de commodity system- . .

a Ie mérite
Ia réalité

cetce méthode d'analYse déPasse
économiq-;es . D'ail leurs , Iâ f onction
autre aérivité économique , s'inscrit

La descrlption
définition d'un

Ie seul cadre des sciences
d'échange, PIus que toute
dans un espace.

identifiant Ie
de particiPer à
du terrain.

5- L'aPproche filière

fonction d'échan9ê,
de la théorie et de

pi

Itsquelettetf de Ia
Ia réconciliation

Erre comprète d.rune part Irapproche de Ia théorie de 1'équiribre
générar entre rof frL et Ia âàmande en déveroppant en détair res

étapes inteimédiaires sans resquerles yof fre amont et ra demande

avale ne pourraient concrètement se rencontrer '

Et ir en résurte drautre part qu'e|re est un outir fiabre de

I , économi. 
-;tJtationner Ie pour traiter des probrèmes d'abord

d'économie industrieite, puis de l'agro-industrie pour s'étendre
à r, ensenbre du aomàinb 

- ugricore tant en France que dans re
tiers-monde (GRIFFON, L990)'

erre suppose re décorticage drun réseau de commerciarisation, du

producteur au consomnateui, êt permet ai_nsi de mettre en évidence
res différentes "o."" 

géogiaphiques et reur fonction respective.
Erre peraet égarem"r,d de ieperer l"= différents acteurs et
comprendre reui fonctiorl, reur rôre dans ra formation des prix,
reur capaciie à introduire des innovations et de les diffuser.. -

Lrobjectif affiché est de mettre en évidence des points de

brocâge, des contraintes (isorement, déficience des transports'
confrits sociaux, mauvais accès au crédit, inégarité dans ra
répartition des marges bénéficiaires, etc. . . ) qui font obstacles
à ra circulation des produits et donc à r'approvisionnement des

consonmateurs ( surtouï urbains ) , à l'enrichissement des acteurs
socio-économigues et à rramérioration technique au sein de ra
f ilière.

des circuits et des échanges fait appel à Ia
champ spatial. Nous pouvons même supposer que Ia
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filière de I'oignon en Àfrique se définit sur plusieurs espaces:
Irespace productif , L' espace consommateur , L' espace des zones de
tranlu.;ion ( marchés ) , 1'espace des flux de marchandises ( du
transport , du stockage ) , I'espace financier ( de I'origine des
crédits à Ia destination des bénéfices issus du commerce)...

Cette nethode fait également appel à d'autres axes de recherche
comme ta nécessaire analyse des acteurs de Ia filière et de Ia
Iogique des processus sociaux ( répartitionr/appropriation des
coûts e-' des marges selon les acteurs, contrôLe des espaces et
jeux d'alliances et de conflits).

Les motivations et stratégies de ces acteurs sont d'autant plus
importa:ites à prendre en compte que ceux-ci sont nombreux et
variés. Dans Ie cas de notre étude sur Ie commerce des oignons,
les acteurs se différencient d'autant plus qu'ils opèrent dans
des sphères situées à des échelles différentes : Ie prodllcteur
oeuvre au niveau le plus locaI, relayé par des collecteurs
attachés à une zone supérieure qui eux-même ne sont que des
internéciaires de commerçants travaillant sur plusieurs pays. Les
états eux-mêmes peuvent jouer un rôIe ainsi que les organismes
internacionaux Ie plus souvent représentés par des ttprojet de
déve l oppement rr .

Une filière contient donc une multiplicité d'échelles, d' acteurs
aux intérêts et moyens d'action différents qui donne lieu chez
certains chercheurs à la distinction d'un espace stratégique,
d'un esoace technologique ; d'un espace économique ( notanrnent de
valeur ajoutée), d'un espace de régulation étatiqll€...(DORIN, à
paraître). Il faut à cela ajouter 1e temps puisque chacun des
éIéments composants une filière évoluent au grés de I'histoire.

L'analyse de filière est une méthode privilégiée pour qui
souhaite recourir à la multidisciplinarité et s'approcher au plus
près de Ia réalité. Sa faculté de mettre en relation des acteurs
très variés lui pernet de pénétrer au sein du secteur dit
'rinfornel'r et parfois d'y déceler les liens entre lui et Ie
secteur contrôIé par I t état.
Comme elle peut lui permettre de reconstituer les liens entre Ie
Iocal et I' international. EIIe permet enfin d'éclairer les
éventueiles insuffisances des circuits d'échange entre les villes
et les campagnes. Soit autant de thèmes qui accompagneront notre
étude tcut au long de son déroulement.

Toutef ois, cette rnéthode a ses limites. Une analyse de f if ière
n'est r'éritablement réalisable et performante gue si elle étudie
un proi,uit ( ou un groupe très homogène de produits ) . La vue
transversale qu'eIIe propose ne permet pas une vue d'ensemble.

Cette critique est d'autant plus fondée en Àfrique que les ces
de spéc:alisation sont rares. Un agriculteur africain produisanE,
exclusivement de I'oignon sera j-t exceptionnel et l-es recettes
provenant d'autres spéculations aident à Ia production oe
l'oigncr. De même qu'un producteur est rarement un individu isolé
et gu'ii bénéficie réguIièrenent de I'aide en argent, êD travail,
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en biens de personnes de sa famille et d'au-deIà.

Ce même ra isonnement peut s'appl iquer aux transporteurs qui
véhiculent plusieurs marchandises ainsi que des passagers ' aux
commerçants. ltême si ces derniers ne vendent que des oignons, iIs
ont Ie plus souvent concrétisé cette activité grâce au soutien
de tout un groupe dans lequel ils sont insérés.

Enfin les consommateurs, Ies moins spécialisés de tous les
acteurs de Ia fifière, Dê peuvent être compris par I'analyse de
Ia consonmaÈion d'un seul produit, en 1'occurrence, dê I'oignon.

Ce produit occupe donc une place plus ou moins importante dans
I, activité des différents acteurs et s'inscrit de façon très
di fférente dans les stratégies de chacun. C'est pourquoi une
lecture transversale et Ia mise en évidence des différents
niveaux de la f ilière doit s'accompagner d'une l-ecture
horizontale de chacun de ces niveaux, cela à 1'aide d'une
approche " système tt ( DÀVI D , L992) .

Replacer un éIément dans l'ensemble du contexte auquel i1
appartient et observer la place qu'iI Y occupe par ses
interrelations avec chacun des éléments de ce tout relève
f ondamentalement de Ia rnéthode systérnique.

6 - L' ana lyse syqtémiq-ue

e- Présentation .d'un paradigme
Par déf inition , un système est rrun ensemble d'éIénents en

interaction dynamique, organisés en fonction d'un butrr ( de
ROSNÀY, 197 5) .

Ce concept, appliqué à Itanalyse des sociétés rurales, a engendré
d'autres concepts permettant d / approcher par exemple
I'exploitation agricole comme un système ( systène
d'exploitation). Les éIéments en interaction dynamique auxquels
l-a déf inition première fait référence sont alors les différentes
spécula-"ions et les itinéraires techniques (systèmes de culture) ,
Ies moyens de production tels le capital, la terre, la main
d'oeuvre ainsi que les modes d'organisation et, de gestion de ces
moyens ( système de production ) , 1'environnement naturel ,
économique et social gui englobe ces dif férents systèmes (systèrae
agraire)...

Si les agronomes ont privilégiés 1'analyse des systèmes de
culture afin d'agir Ie plus finement possible sur I'améIioration
des renoements, les économistes ont davantage concentré leurs
recherches sur Itanalyse des systèmes de production (dont Ia
définiticn diffère parfois légèrement de celle des agronomes) et
1es gécgraphes, notamment en travaillant avec 1e concept de
terroir et leurs objectifs aménagementaux de I'espace, se sont
incéressés à une viêion plus gtonate encore corrèspondant aux
systèmes agraires.

Tous ces systèmes s'emboîtent les uns dans les autres et sont
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indissociables pour qui veut comprendre Ies mécanismes de
reproduction d'un ordre social , I 'évolution d'un paysage , Ia

"up."ité 
drintégration économique d'un village ou d'une région...

Cette approche "systémique'r convient d'autant plus à notre étude
sur Ia fi,fière des oignons qu'elle permet, Pâr cet ernboÎtement
successif, dê mettre en relation la complexité locaIe (nicro) et
les éléments provenant de la sphère nationale, voire
internationale (macro ) -

L, emploi initial du terme de paradigrne n'est pas sans f ondement
pour gualifier ce ltsystémismet'. It correspond à une lecture, une
i.çon de voir et d'analyser qui s'est étendu à toutes les
discipl ines de sciences humaines . PIus encore , i I suppose un
changement de comportement du chercheur face à son objet de
recherche.

f - " systèmett et incertitude
L, analyse du réel compris comme ensemble de systèmes

interagissant les uns sur les autres a engendré, par rapport à
Irapproche analytique gui lui précédait, de nouvelles conceptions
de Ia recherche ainsi que de nouveaux comportements de Ia part
des chercheurs , notamment à I'égard du monde africain.

EI Ie Ie doit à la con jonction d'un goût prononcé pour
Irempirisme, dont on a déjà parlé au sujet des réfractaires à
certaines théories, ainsi qu'à un mouvement généraI de pensée
inspiré des théories de la relativité.

II est fréquemment avancé que Ia démarche t'systémiquefi est née
de 1a cybernétique (I{IENER) et de la théorie des systèmes
(FORRESÎER) aux Etats-Unis au cours des années 40 et 50.

À 1répoque, ces courants de pensée, développé par les chercheurs
du Massachusetts Institute of Technologie ( I'{IT ) nariaient
mathérnatiques , physique et physiologie et tentaient à I'aide de
cette pluridisciplinarité de mettre en évidence Ies Iiens
unissant Ia logigue de fonctionnement des machines, du corps
humain, de Itenvironnement écologique puis des sociétés ainsi que
Ies interactions entre ces quatres réalités dans Ia fotmation de
systèmes interdépendants.

CeLte conception du réel et de 1'analyse de ce réel constitue une
véritabie révolution de Ia pensée et de Ia recherche r c€ que
d'aucun appellent un renversement épisténologique ( BROSSfER,
1987). Il s'agit en fait des conséquences logiques d'un long
mouvemeni de transformation de Ia perception de I'univers
instauré dès Ie début du siècle par la physique moderne,
quantiq.re, êt sa théorie de Ia relativité.

CetÈe relativité foudroie les certitudes des sciences dites
I'dures " , introduit Ia complexité dont Ia théorie des systèmes
n'est q-c'un produit et se qlisse ainsi progressivenent dans les
sciences humaines jusque Ià moins considérées.
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Toutef ois , Ie terme rsystème de productiont' n'est pas nouveau en

France pui=qr, iI est employé dès Ie début du XIXe siècIe
( BROSSIFR , LggT) et .s, il connaÎt une renaissance au jourf 'lti ' iI
ne faut pâ= âeqriger ra spécificité de la tradition de

iiugi"no*ià françâisé qui développe au cours de ce xxe siècre des
méthodes et des outils d'analyses permettant une meilleure

"ppià"n" 
de I, économie rurale et de la réatit.é du monde paysan.

Drune certaine manière donc, la recherche française dispose d'une
expérience en rnatière d'analyse systémique qui lui est propre
;;i=- gui connaît un regain de vitarité avec ce mouvement

â,upprôcne global inspiré par 1a recherche outre atlantique-

r I demeure que I 'appropriation et Ia général isation de cette
méthode systémique par les sciences sociales, notamment
âppriquées au monde rura}, est plus ancienne et profoade en

France que dans les pays anglo-saxons ou les concepts de
i'"roppinô systemrr et de tr f arming systemrt ne se sont développés
qu,à'ia f'ectlure des problèmes de I'agriculture des pays du tiers-
monde.

Àvec I, approche systérnique, Ia rnéthode n'est plus une sirnple
accumuta€ion d'outils. "Méthoderr signif ie, âu delà de la
démarche, un comportement spécifique de Ia part du chercheur.

L, appréhension d,un système met en scène des agents sociaux
incàntrôrabres tant gue n, ont pas été mis à jour leurs
motivati ons et leurs contraintes. EIIe fait intervenir les
notions de risque, d'incertitude, d'accidents qui force le
chercheur à une plus grande humi lité et qui I'oblige, s'il
souhaite comprendre un système à s'immerger dedans. La priorité
revient à 1a compréhension des acteurs socio-économiques et de
leurs comporternents et non plus à Ia détermination de ce gu'iIs
devraient soi-disant faire -

parallèl-ement, lâ relativité dominante est entretenue par Ie fait
que la reconstitution d'un système reste malgré tout une
donstruction réductrice du réel , dans laquelle s'immiscé
irnnanguablement I 'ob jectivité de I 'observateur : Les éIéments
r observateurs rr et trobservéstt interagissent également jusqu'à
constiÈuer à leur tour un système . ttl'ob jet de Ia science n'est
pas, Dê peut pas être, de décrire la réalité dans son essence ;

èft" nra accèé qu'aux apparences que 1a réalité veut bien donner
d, eIle-aême lorsque nous 1'observons. QueIles que soient les
astuces imaginées pour Ia forcer à se dévoiler, nous ne pouvons
janais cécrire que le résultat d'une interaction entre l'objet
ét.taie êE I'obseivateur" (JÀCQUARD , L992) . La méthode systémique
est bien aux antipodes de I'esprit de Ia méthode analytique.

7- Logique spatiale et modéIisation

Le jernier outils méthodologique, eui résulte d'ailleurs
I ' acpro;fle systérnique , est Ia modél isation . Du moins
moCelisa:ion spatiale, en réponse à Ia question posée

de

par
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Irexistence ou non d'une logique spatiale de Ia production, de
Ia corinercialisation et des f lux d'oignons rel iant Ies deux
extrémités de la filière-

Mani festant une réserve certaine à I 'égard des tentatives de
modéIisations économiques, nous considérons par contre que
I , expression cartographique, modéI isée ou non , est une des
reprèsentations les plus synthétigues de la complexité historique
et socio-économique d'un phénomène.

La discipline géographique a produit au cours de ces dernières
décennies une somme d'outils et de concepts spatiaux permettant
d, expriner cette complexité : les aires gravitaires , Ies
affrontements d'influence, Ies zones de fronts, Ies dissymétries
spatiales, les maillages, Ies treillages, Ies interfaces et
synapses . . . La géographie, science de Ia représentation par les
graphes ( cartes ) de 1'espace devient chorologie , disoipline
traitant des logiques spatiales (BRUNET, L992).

L'espace géographique, support des rapport entre les hommes et
Ieurs activités, dépasse alors son ancienne rnatérialisation
spatiale pour devenir flux entre des groupes sociaux aux intérêts
divergents, pour reconstituer les réseaux d'influence entre les
différents agents, pour différencier des types de consommateurs,
des catégories de niveaux technique de production, de stockagê,
de corrruercialisation ainsi que pour mettre en valeur 1'action
dynanigue de variables qualitatives comme I'image de marque,
I taptitude à I' innovation. . .

La déIinitation de ces nouveaux espaces et la tentative de leur
modélisation sont facilités par 1'emploi conjugué des
statistiques et de I'ordinateur. Àussi aurons-nous recours
Iorsque cela sera possible aux différents outils statistiques que
sont les test d'hypothèses, les analyses de variances, Ies
corrélations, les analyses multivariées dont en priorité
I'analvse factorielIe des correspondances qui permet Ia
confrontation de données quantitatives et qualitatives et gui,
accomlrc,gnées de classif ications automatiques, permet de réaliser
des ty-rologies. . .

Bien sùr, ces méthodes seraient très vite limitées si elles ne
s'appuyaient pas sur une solide collecte de données de base sur
Ie ter=ain. Ctest dans Ia perspective de ce travail amont de
collecce de données qu'a été réalisée une première synthèse
bibfiographique portant sur les principaux thèmes susceptibles
de guiier nos recherches.
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r:f I-ES CIR.C{-T:[TS

La nise
s imu I tanées
consonnat ion
économique à

à jour de ces circuits demande des informations
sur Ia production, Iâ commercialisation et Ia
àà= oignôns ainsi que sur leur inportance socio-
ces différents niveaux de Ia filière '

E- ConsonrmatiOn

Le ,, succès il de I 'oignon se retrouve dans Ia consommation
apparen:e ( production + importation exportation / population
tàLa1e ) . Leè plus grands pays consommateurs se situent dans le
bassin nediterranéen . Lt Espagne et Ia Turquie consomment environ
25 Kg par personne et par an (à partir des données FÀo de 1990)-
La "or,=o"*ation 

moyenne dans Ia plupart des pays ( en Àsie, en
Europe ) est de LO I(g par personne et par an. Cette consommation
descend à 7 Kg en Afrique.

L'oignon est fréquemment assimilé aux cultures maraÎchères dont
Iressor est, €r airique, relativement récent. II n'en demeure pas
moins q-.:e ce légume, du moins dans Ia zone Soudano-SahéIienne,
est pr.ii_qué aepûis 1ongtemps. rrl,es agriculteurs y pratiquent une
cultïre nien aàaptée aux contraintes clinatiques et aux moyens
dont iIs disposent. Des variétés conviennent à ces pratiques et
une larçe *raiiabilité y a été maintenue pour assurer la pérennité
de I , oiçnon malgré les risques clirnatiques irnportantsrr ( H - DE

BON, L9S6).

I,cignon occupe une place à part, entre des Iégumes dits
rr Européenètt ( tornJte , salade , chouX , concombtê r poivron ,

aubergi;e ) qui sont de plus en plus cultivés dans les zones de
produétion maraîchère et les légumes locaux, abondamment
ôonsomnés . Contrairement à Ia ponme de terre, Iâ carotte, Ie
poireau, Ie haricot vert qui restent principalement consommés par
tes expatriés , L'oignon est très bien intégré dans Ia cuisine
Africai::e ( BOSCH , L985 ) . L'étude d'EIIie BOSCH porte sur Ie
Burkina Faso et plus précisément sur les femmes du marché de
Bobo-Di culasso.

Mais des remarques similaires concernant I'oignon se retrouvent
dans d, autres études : tr la présence de I 'oignon dans Ia sauce est
en géné:al considérée comme indispensable au moins en petite
quanti.--= (...) II s'en suit une demande incompressible mise en
évidenc= par Ie f ait que I 'oignon est I 'un des seuls légurnes
achetés _oar les f ami l Ies à très f aible revenurr ( BDPÀ, Rep . du
Canero'u-:, 1984).
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Cette étude Camerounaise recense par ailleurs Ie volume d'oignon
commercialisé sur les différents marchés de Ia province Nord. Ces
quelgues chif f res montre I'ampleur du "phénomène oigtnon'r . 2.642
tonnes d'oignon sont achetés en 1983 et 4.293 tonnes en 1990 soit
L6Z de I'ensemble des produits agricoles vendus. À titre de
comparaison, cette même année L990, seules 3 .418 tonnes de
tomates ont été vendues sur les marchés de la région , 2.361
tonnes de Gombo | 928 tonnes de salades. . .

Les légumes feuilles tous réunis
manioc, etc... ) totalisent quant
le tonnage d'oignons échangés
I ' éIément essentiel de la sauce.

(amarante, solanum, feuilles de
à eux 6.692 tonnes, c€Ia dépasse
mais ces f eui Il-es constituent

La sauce est un élément qui se retrouve dans toute les cuisines
en Àfrigue Noire. La sauce est un éIément fondamental du plat.
El l es rassemble tous les aI iments ( Iégurnes , viandes ou pois.sgns ,pâtes, huiles, épices et condiments) qui accompagnent et facilite
la consonmation de I'aliment de base (céréales ou tubercules).
Et c'est dans Ia sauce que s'emploie I'oignon.

Un des axes de l'étude de Ia consommation passe par une prise de
connaissance des plats réalisés par les populations et d,y
reconnaitre les aliments qui les constituent.

Une enquête fFPRf/CEDRE de L988 recense à ce titre les deux plats
dominants consommés au Burkina Faso: Ie riz cuit à I'eau et le
Tô de niI , de sorgho ou de mais. Toutes ces céréales se
consomment avec une sauce. Le Tô staccompagne d'une nsauce Goml>oll
qui consiste à faire revenir les oignons et Ia viande dans
I'huile, à ajouter I'eau avec la tomate, Ie sésame, uD cube
maggi , ie sel et enfin la farine de gonbo. Selon les moyens des
consorunateurs, Ia sauce peut également comprendre de la courge,
du poivron (AUTfSSfER et FRÀNCOfS, L9g9)

L'étude cies plats constitue une étape importante dans I , analyse
d'un al i ment . EIIe nous apprend, au-deIà des considérations
éconornisues et agronomiques r cê qu'une population a envie de
manger et recherche, de même gu'elle nous informe de I'usage gue
Ies consonmateurs font de cet aliment.

Dans Ie cas de I'oignonr c'est en partant de la consommation des
ménages que l'on évalue Ie mieux Ie succès de telle ou telIe
variété. Le plus recherché des oignons est Ie violet de Galmi,
tant au Cameroun qu'au Sénéga1 . Cette variété offre un oignon
fort qul diffère du goût plus sucré des variétés blanches etjaunes. cette variété, issue drune souche du Niger, srestdiffusée à Ia suite des sélections effectuées par les chercheurs
de 1'rRÀÎ travailLant dans ce pays à partir du début des années
60 (voir re chapitre sur ra recherche agronornique).

Le gout, Ia couleur, Ie maintien d'un légume est d,autant plus
importâr-- à prendre en compte que le consommateur afrièain
dispose aaintenant d'un choix inportant de variétés.

F- 
-.arrr-æ
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Reste que les vertus nutritionnelles de ces aliments sont
égalenent pris en compte pour justifier I'attrait que Ia
récherche porte sur eux. Si les céréales, €t dans une moindre
mesure les tubercules, apportent les calories et les glucides,
si les viandes et poissons se caractérisent par leur apport en
protéines et lipides, Ies légumes apportent aux consonmateurs
calciun, fer et vitamines. L'argument nutritionnel ne pèse en
rien dans Ia décision des consommateurs de manger tel ou tel
Iégume nais il est un critère que responsables, animateurs,
chercheurs ne doivent pas perdre de vue et qui suffit à lui seul
à encourager Ia production Iégumière.

L'urgerce première revient bien sûr à Ia couverture des besoins
en calcrie, ce qu'assure les aI inents de base, véritables
carburants pour I'homme. Cette priorité apparait de la nême-façon
chez Ie producteur et Ie nutritionniste. "Des nutritionnistes
de I'O.RSTOM s'interrogent même sur la pertinence du mouvement
actuel en faveur du maraîchage. À leurs yeux iI serait préférable
d'encourager Ie petit éIevaget' (AUTISSf ER, 1988 ) .

Toutefois Ia recherche de Ia quatité et d'un bon équilibre
alimentaire se justifie dès lors que Ia couverture énergétique
est assurée. Et les vitarnines contenues dans Les Iégumes jouent
par exenple un rôle tout à fait important dans I'amélioration du
systène inmunitaire des individus. La vitamine À est appelée
rrvitanine Ànti-inf ectieuserr . La vitarnine C exerce également une
action sur I 'irnmunité et donc Ia santé des hommes . ( DILLON ,
1e85).

Le dernier éIément souvent non cité qu'apportent les légumes dans
le réginre alimentaire est 1'eau. La salade est composée pour 912
d'eau, Ia tomate pour 922, I'oignon pour 879. , I t amarante 85t.
L'appo=t en eau ainsi qu'en vitamines, êD calcium r €It f er est
toutefois très fortement condit.ionné par Ie mode de cuisson.

Les vertus de l'anarante, des feuilles de manioc sont réduites
par le long temps de cuisson nécessaire pour rendre ces feuilles
plus tendres et comestibles. ÀIors que d'autres feuilles (Koko
ou gne--ulït Àf ricain ) , naturel lement tendres sont justes trempées
dans I'eau chaude avant dtêtre consonmées. Ces derniers gardent
donc toutes propriétés. ( DÀVID, L992) .

II n'eii est que plus vrai encore pour les légumes consonmés crus:
Ia saLade, 1â tomate. . . . et I'oignon. I1 demeure que les
évaluations de la consomrnations en légumes d'une manière généra1e
et de l-eur place respective dans Ie rêgirae alimentaire et les
recettes culinaires des familles Africaines restent rares.

Une récente étude menée par le CIRÀD en Guinée Bissau éva1ue à
10 ? Ia _oart des légumes dans l es dépenses aI irnentaires tota l es
de sa-son sèche ( de novembre à mai ) . Parmi ces dépenses en
Iégunes, I'oignon se situe en deuxième position avec I9Z, après
Ia tor,ate . En volume , cela signi f ie une denande Bissau-Guinéenne
de plus cie 2 OO0 Kg par jour, soit Ia encore Ie deuxième marché
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de légune après Ia tomate (DÀVID et MousTIER, 1993) '

Toutefois, res critères ,ce goût employés par r..= consommateurs,
srirs ceuvent orienter ra recherche ou expriquer la réussite
commerciale de tel ou tel légume n'ont pas fait I'objet d'études
;;;;"iondies. ce serait pôurtant une des premières étapes
méthodologiques dans Ie cadre d'un travail sur les filières
légumièreé âtt Àfrique €t, dans notre cas, sur les fitières de

I'oignon.

Bien sùr, lê prix autant que le goût influence le choix des
consorulateurs et les considérations d'ordre économique
y emporcent souvent dans les analyses sur Ia production et Ia
.o**àrcialisation de I'oignon en Àfrique.

F- production et commercialisation de I'oigrnon dans Ie i'J"a"

1C- La Production

L'oignon, plante originaire d'Asie Centrale, est
majoritaiiement cultivé sur Ie continent asiatique. Les
principaux pays producteurs sont en 199L (dernières données ce
i. FAoj Ia ônine (4 nillions de tonnes) et I'rnde (3,5 millions
de tonnes ) . Viennent ensuite les Etats-Unis dtAmérique. et I 'IIRSS
avec 2,2 millions de tonnes chacun, Iâ Turquie (L'7 nillions de
tonnes), 1e Japon (1r3 millions de tonnes) et 1'Espagne (1
milLion de tonnes). En ajoutant à cette liste I'Iran, Ie Brésil,
Ie Paki.stan, }a Pologne, Ia Corée du sud, les Pays Fa" ' I'Egypte
et I ' Italie (chacun produisant entre un derni-million et un
million de tonnes ) se retrouvent ainsi énurnérés les quinze
premiers pays produisant presque 75 Z de 1'oignon mondial.

L, Espagne est donc 1e premier producteur européen en 1991- avec
plus dtf million de tonnes. Les trois principaux pays producteurs
à, oigtlon dans Ia cEE sont I 'Espagne donc , I ' ItaI ie et Ia
HoI lànie . ces trois pays réunis produisent plus que I 'enseruble
du continent Àfricain (2 nitlions contre I,9 millions de tonnes) -

Entre igTS et LggO, la production asiatique a doublé' passant ie
7 à L1 millions de tonnes. L'Asie, et dans une moindre mesure
I 'Àmérique du Sud, voient leur part relative augmenter par
rappor-,- à Ia production mondiale. À f inverse, Iâ production
euiàpeenne pasêe de 22 à L6 eo de Ia production mondiale et La
produccion africaine de 8 à 7 Z (voir tableaux).

Mais c=rtout, Ia production ( en volume ) augmente . La rechercl:e
agronô=ique, tournée vers I'amélioration variétale et une plus
giande "ificacité de stockage (stratégie néerlandaise à parti:
âe 1,h:.'crazide naléique), a contribué à une diffusion de 1'oigno:
en Europe mais surtout en Afrique oir les pays producteurs se son--
multipiles. En Lg7O, t'Egypte représentait 55 Z de la productic:
africà:ne d'oignons or, tout en gardant une production stabie
durant ces vingt dernières années , cê pays n'en représente plu=
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L'ÀFR IQUE ET LÀ

Proiuc t i on
(MiIIion de Tonnes)

Monde

Àfrique

Egypte
l'laroc
Àlgerie
Àfrique du Sud
Libye
Niger

Àsie

Chine
f nde
Turqu i e
Japon
Paki =tan
I ran
Corée du Sud

Europe

Espaqne
Pologne
ItaIie
Ho I lande
Rounanie
Yougi'cs I avie

Anérique du Nord

Etats-Unis

Ànérique du Sud

Brés: I
Colclbie
Àrge::c i ne
chiii

Océanie

Aus::=Iie

URSS

PRODUCTION

L97 0

15 ,2

lro (6,6e")

o,55
o r 09
o, o4
o r 11
o t02
0, o3

6 ,8 ( 44 ,72)

2 rL
1r5
o r6
1'O
o r2
o r2
o,09

3 ,6 (23 ,7e")

1,5 (10?)

L r3

1,0 (6,62)

0r3
o r2
o r2
0,09

MONDIÀLE DES OIGNONS.

19 B0

L9,4

1,5 (7 ,72)

O ,57
O ,24
0r11
0, 14
0 ,06
0r01

8,7 (44,82)

2,6
L r6
0r9
lr1
o r4
o r2
o r4

3,9 (2Oz)

0r9
0r3
0'5
0r5
0'3
0r3

1,8 (9?)

L,6

L ,7 ( 8,8% )

Qr7
0r3
0r3
0r1

0,1 (1?)

0r1

L,g (9,82)

1990

27 ,9

I , g ( 6 , g? )

0,55
O ,32
O ,2L
O ,2L
0r10
0,08

13 ,7-( 4gz)

3 19
3r3
1r5
1r3
or8
o17
o r4

4,8 (L7,22)

1r1
0r5
o r4
Q,4
o r4
O '4

2 ,7 (g ,52)

2,5

2,3 (B,296)

o 19
0r5
o r4
0r3

o ,2 (o ,72 i

a,2

2,2 (82"



que 29 ? en 1990-

11- Les échanges

Le commerce mondial , eui concerne 2 , 4 mi I I ions de tonnes ,

représente 8,5 eo de Ia production mondiale en 1991'

Le marché de I, oignon s'articule autour de grands blocs
continentaux ( Europe-Afrique, Àsie, Arnériques ) entre lesquels se
maintiennent quelques flux marginaux.

Les granCes régions dans la production et le commerce mondial:

(en %) PRODUCTION EXPORTÀTION IMPORTATION
e=

EUROPE
ÀFRIQUE

16
7

51
I

43
4

L7
3

28
0
5

46
3

16
o.4

33
1
0.5

ÀI.{ERIQ. N 9
ÀMERIQ. S B

ASIE
URSS
OCEÀNTE 1

sources : FAO 1991

Ce tableau récapitulatif rappelle Ia part de 1'Àsie dans Ia
production d'oignon (sL% de la production mondiale).

En matière de conmerce international, six pays concentrent 60Z
des exportations: I'f nde (92 des exportations ) , Ie Pakistan (4e") ,
l-a HoLlande (232),I'Espagne (9?), les USÀ (BZ), Iê Mexique (72).
Avec Ie Chili (2tSZ), I'Egypte (Lr5Z), Ia Nouvelle Zélande (3%),
I'Àustralie (2,72) , I'Àrabie (2,52) , l'fran (2 ,52) - - - Ce sont
752 des exportations qui sont alors cumulées.

Un rôIe majeur revient à l'Europe dans les échanges
internationaux de 1 'oignon z 432 des exportations rnondiales ,
alors que I'Europe produit trois fois moins d'oignon que 1tÀsie,
ma i s auss i 462 des irnportations mondiales .

C, est en Europe, principalement dans la Communauté Européenne,
que se trouvent le plus grand exportateur mondiâI , les Pays-Bâs,
ainsi que Ies plus grands importateurs , L' ÀIlemagne (de I'Ouest)
et Ie Royaume Uni. La Hollande, êD L992, exporte 514 000 tonnes
et l 'Àllemagne et Ie Royaume Uni irnportent respectivement 340 0O0
et 266 000 tonnes d'oignons.

Les f lu>: européens sont principalement intra-colTlmunautaires. La
HoI lande y joue un important rô1e de plaque tournante ,
redistribuant les oignons d'Espagne et dtrtalie sur 1'ÀIlemagne,
I 'Àngle:erre et Ia France.

Toutefois, d'autres oignons revendus par les Pays Bas en Europe
proviennent de I'Hémisphère Sud (Àustralie, Àfrique du Sud,
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Chi 1 i ) et du Bassin Méditerranéen ( Egypte ) . Les Pays Bas
approvisionnent également les marchés de I'Europe Orientale, mais
aussi des Etats-unis, du Japon et de L'Àfrique.

Et si L 'Àf rique, €r L992 , n'achète que 3 vo des exportations
néerlandaises (CîCE/MIFL, L993) iI s'agit quasi-exclusivement
d'oignons . Les principaux cI ients d'Àfrique de I'ouest sont Ie
Sénéga1 et Ia Côte d'Ivoire. Nous évaluons selon les données du
cFcE ( Centre Français du Commerce Extérieur ) les importations
africaines (surtout de I'Ouest) à environ B0 000 tonnes d'oignons
venant cie HoIlande soit Ia moitié de ce que produit cette partie
de I 'Àfrique ( Ia FÀO n'évalue qu'autour de 20 OO0 tonnes les
oignons importés par les pays d'Afrique de l'Ouest en 1991).

Àu sein du bloc asiatique, Ie principal pays exportateur est
I ' Inde qui, avec un excédent commercial de plus de 25O OOO tonnes
d'oignons, comble Ia demande des principaux inportateurs-drÀsie
que sonE. la Malaisie, Ie Bengladesh, le Japon et Singapour.

Àu Proche orient, 1'Àrabie Saoudite représente également un
important marché pour les pays exportateurs d'oignons de la zone
que sont la Turquie et Ie Pakistan.

En Àmérique, deux pays exportent plus de 150 OOO tonnes, IesEtats-Unis et Le Mexigue mais Ie premier fait davantage office
de prague tournante puisqu'il exporte, en 1991, presgurautant
qu'i 1 ir:porte ( respectivement 160 000 tonnes contre Z2O ôOO; . Lesgrands pays demandeurs de cetterfrégionrtcontinentale sont Ie
Canada, Ie Brési1 et Ie Vénézue1a.

En Àméri.que du Sud justement, deux pays exportent des oignons :le chi li (7 2 ooo t6nnes ) et I 'Àrgàtr[,in" ( 10 ooo tonneJl . Cesderniers, à la différence des autres états exportateurs ducontinent américain, cherchent à vendre leurs produètions sur 1es
marchés européens.

12- Le rnarché et ses prix
Deux phénornènes s'observent sirnultanément , d, une part unmarché :arqué par une forte saisonnalité et d,autre pàrt unebaisse structurelle des prix de lroignon.

II exis-u€ plusieurs prix de I'oignon sur le marché international.
En ef f e-- , c€ marché est très segrmenté puisqu'il concerne desproduits aussi différents que les oignons de Jemences, de plantset de ccnsommation, frais ou déshydratés . Et parmi les oignon=
f rais oestinés à la consommation, de nornbreusès variétés éo*r"re jaune de valence ( Espagne ) , re sturon ( pays Bas ) , le RedCréole iif fèrent de par leurs gorits, Ieurs tailles' et leurs
coul-eur< - Tous ces produits donnent lieu à des prix différents.
Par aii-eurs, le marché de 1'oignon subit une forte saisonnalité.Les pri.:': baissent durant Ia période de production et remontenten péricoe de contre-saison. En Europe par exemple, Ia majoritédes ois:cns se conmercialisent à partif d,août-mais de pin= en
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plus de pays ( Pays Bas, Àngleterre, ÀIIemagne ) produisent des
oignons dits rtprécocesrr ( variétés EarIy YeI losr, Stuttgarter
Riesen) qui se cultivent dès les mois d'hiver et arrivent sur les
rnarchés en mai- juin .

on observe parallèlement une baisse tendancielle des prix de
1'oignon Iiée au déséquilibre structurel entre une offre toujours
plus inportante que Ia denande, déséquil ibre qui touche
I'ensemble du marché des légumes frais en Europe.
Ainsi , cie 1 842 ,5 FF Ia tonne en 1986 , I 'oignon exporté par Ia
France vers les autres états de Ia CEE est descendu à 1 O94 ,7 FF
Ia tonne en L992. Et en ltalie, iI ne s'exporte plus qu'à 7L5
FF. Cetce baisse peut être corréIée aux stocks abondants qui
existenc dans plusieurs pays producteurs et exportateurs comme
Ia Nouvelle ZéLande et les Pays Bas. BO OO0 tonnes d'oignons de
1'année L992 étaient encore stockés en Hollande en Mai 93 (CFCE).

Par con-.-re , I t oignon précoce se vend plus cher et s 'expo'-rie de
France, €D L992, autour de 2 000 FF Ia tonne. En ltalie, Ia tonne
s'export,e à un prix variant entre 2 000 et 3 50O FF. Àussi
1'oignon précoce est-il de plus en plus recherché d'autant plus
qu'il p:endrait un créneau aujourd'hui occupé par les oignons
d/Egypte et d'Amérique du Sud.

13- Perspectives de comrnercial isation
Co:icernant les flux -réduits- circulant entre les différents

continents , raPPelons que I'Europe conmunautaire est le premier
partenaire des pays dtÀfrique , d' Àmérique Latine et mêrne d'Asie.
ElIe inporte des oignons du ChiIi, d'Àrgentine et en exporte vers
1'Àfriqre de 1'Ouest.

Toutefois, ces échanges peuvent évoluer à l'image des échanges
rnéditerranéens : L'entrée de I 'Espagne dans Ie marché commun a
permis à Ia CEE de se replier sur ce pays producteur de fruits
et léguaes et de ne pas reconduire de façon aussi intéressante
l-es accords qui existaient entre Ia communauté et Ie reste du
bassin :éditerranéen, cela -en matière d'oignons- aux détrirnents
de 1 'Egilpte ( ZÀCHÀROPOUI,OS , L99Z\ .

Néanmoins, I'Egypte ainsi que Ia Nouvetle ZéIande, IrÀustralie
( Ia Tasnanie ) et le chili gardent 1'avantage de fournir 1es
marchés européens entre avril et juin, en période de pénurie. Car
si I'oignon précoce est de plus en plus produit en Europe, il
rencontre encore de nombreux problèmes d'humidité (car cultivé
en hiver) et donc de stockage, ses semences font lrobjet dtun
coruaerce de type monopolistique, partagé entre les Pays Bas etIe Jaoc:r et ses rendements sont plus f aibles : Entre 3 5 et 43tonnes par hectare alors que I'oignon non précoce ( ou de
printer"ps ) of fre des rendements supérieurs à 50 tonnes à
I ' h€c-uâr€ ( 55 tonnes pour res pays-Bas en 19 9 2 ) .
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G- Lroignon en Àfrique : production et conmercialisation

14- Un nombre croissant de pavs producteurs

A 1'échelle du monde, Ia production Àfricaine de I'oignon
ainsi gue sa part dans Ia commercialisation de ce Iégumes parait
dérisoire. D'autant plus que Ia place de I 'Àfrique dans le
commerce mondial s'est considérablement affaibl i . L' oignon
I ' i I lustera par son exemPle.

Pourtant, Ia place de I'oignon nten reste pas moins importante
en Àfrique. Surtout pour ceux qui Ie produisent et Ie
commercialisent. Li oignon leur rapporte de I'argent ce qui, dans
des économies faiblement intégrées, reste capital .

En Àfrigue, la production de I'oignon se situe pour plus dJ:6ot
dans les pays du Machrek (Egypte, Maroc, ÀIgérie, Libye. . . ) .
L'Egypte est Ie premier pays producteur africain et de loin
puisqu'iI totalise en L97O, 552 de Ia production de ce continent.
En l-980, Ia part de I'Egypte descend à 38? puis à 292 en 1990.

La production Egyptienne est pourtant stationnaire entre L97O et
19 9 0 . Hais ça part rel-ative diminue du f ait de I 'arrivée des
productions du Maroc, de I'ÀIqérie, de la Libye, mais aussi de
I'Afrigue du Sud et enfin, de I'Àfrique Noire. L'Àfrique
Noire ne représente que 272 de 1a production du continent
af ricain avec 5l-0.000 tonnes d'oignons ( 1990, Données FÀO) .

Le pren!-er pays producteur en Àfrigue Noire est Ie Niger: 80. ooo
Tonnes. Déjà en L97O , Ie Niger était avec 30. O00 Tonnes Ie
premier pays producteur en Àfrique Sub-Saharienne. Cette Àfrique
Noire ne représentait alors gue LgZ de la production de
1' ensenble du continent.

Entre l97O et 1990, de nombreux états d'Àfrigue Hoire ont donc
considérablement renforcé Ieur place dans 1a production
africaine.

outre Ie Niger , i I s 'agit d'autres pays du Sahel conme Ie
Sénéqal, Ie Soudan, L' Ethiopie, le Tchad, Ie MaIi. Mais iI sragiç'
égalenent de pays d'Àfrique de I'Est (Tanzanie, Malawie, Zambie,
Kenya), d'Afrique Centrale (Ouganda, Zaire, Cameroun) et enfin
de quelques rares pays d'Àfrique de 1'Ouest non Sahéliens conme
Ie Ghana, Ie Bénin.

Ces données de Ia FÀO montrent une atomisation de la production
de 1'cignon en Afrique, Ia najorité des pays en produit.
D/aifIêurs, à ce titre, 1es données de Ia FÀO ne sont pas
exhaus-- i ves puisque le Burkina Faso , non mentionné par la FÀOproduisait déjà en 1962, 3. OO0 Tonnes d'oignons (ARNOULD, 1964 )et 11. C00 Tonnes en 1986 (AUTISSIER, 1988 ) .

De mêne, certains états ne faisant pas officiellement figurer
I'acti';ité maraichère de leur pays dans les documents ( annuàires
statis:iques, etc . . . ) ne sont pas recensés par la FÀo comme pays
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producteurs .

C'est par exemple Ie cas de Ia Guinée-Bissau où Ia production
droignons, car eIIe existe, ,tlâ pas été évaluée à I'échelle du

pays. Ce pays totalisent 150 heètares de cultures maraÎchères
pour à peine I nillions d'habitants et I'oignon' dans cette
activité maraîchère, occupe ""é- 

place très honorable aux côtés
de Ia tonate et de Ia salade, dïautant plu-s qt" cette culture
srexporte vers re sénégar et est source ae devises (F'cFÀ) pour

Ies proAucteurs guinéens (hors zone franc).

Si Ia Hollande , L'Espagne sont les prerniers pays

exportateurs d'oignons vers 1'À;;ique,- i1 demeure qu'au sein mêne

de ce continent, des pays produiseït 1'oignon et I'exportgrlt" '
notammenc vers d'autres pays africains '

Ce thèrne du commerce internafricain a longtetPs été occulté par
Ies éconornistes à l'excepïiott de quelques chercheurs
Ànglo-Saxons .

selon I , étude du Ministère de Ia coopération Française lé-11isés
en Lg75, ,,il semble q.r'ir ait fallu attendre les années 1950 pour
que Ies economistes découvrent le conmerce intérieurrs '

Crest en 1968 qu,est diffusé l'analyse de B. VINÀY intitulée
7, Af rique Contrerce avec I' Af rique ,- .L' âuteur y conf irrue gue : rr les
f ruits et 1égunes ( environ 5 'tif f iards de F. CFA en 1961) font
surtout I'obi"t d'un conmerce continental et correspondent aux

réeI les conplémentarités naturelles en Àf riquett ( p' 55 ) ' Mais
1, auteur traite globalement des fruits et légumes sans donner de

prà"isions . Pourtant, s€Ion cette étude, I'ensemble des états
africains, êD Lg64 t ne réservaient en moyenne -que 

8 '5e' 
de leurs

àxpôrtatiôns vers d' autres pays d'Àfrique , I 'essentiel étant
tourné vers Ie commerce mondial.

À cette règle pourtant quelques pays faisaient déjà -exception :

ss1 des exf,ortàtiorr= au burkina n.io, 50% de celles du l{ali, 32*

d,e ce1 les du Niger se tournaient v"i= le continent af ricain '

Ces preaières observations montrent qu'iI- 
. "Tiste 

une grande

disparicé d,ans Ie rôIe que joue chacun 
-aes états africains dans

le corrrrerce intérieur du continent. Et cette disparité se

retrouve dans le cas plus précis du conmerce de I'oigfnon '

II se iégage du tableau de l-990 (données FÀO) que l-es pays

d'Àf riq-.:e q.ui exportent Ie pfus d'oign-ons sont également les plus
gros producteurs (Egypte, Hiqer, afrique du Sud) ' De nême, Ies
plus grands importaCeurs de 

-ce' 
1égumé n'en produisent pas (à

I' excep--ion du sénégar ) ni n, en ex-portent - Le sénégar et pLus

encore ie Burkina fa-so irnportent et exportent des oignons comr-ê

pourrai-- Ie faire une ttplaque tournanterr '

It senbl-erait dans les années soixante que cette fonction ce
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" pl aque tournante rt ait été tenue , €D Af rique de I 'Ouest , par Ie
MaIi.

Du moiis était-ce une des observations de I'analyse menée par
I'IRÀT en Lg64 sur Ie marché de I'oignon dans certains pays de
I'ouesc (ÀRNOULD, 1964). Cette étude avait été menée à I'époque
pour évaluer les possibilités de commercialisation de l'oignon
produit au Niger et sur lequel I'fRÀT concentrait à 1'époque ses
recherches. L/oignon du Niger semblait pouvoir trouver un
écouleuent vers Ie Sénégal qui produisait alors L.700 tonnes mais
en consommait presque 10. O0O ! Les autres marchés visés par
1'oigncn du Niger étaient Ie Ghana, Ia Côte d'ivoirê, le Togo,
Ie Bénin.

Le danger pour Ie Niger venait alors dtautres pays producteurs
et exportateurs tels que Ie Nigéria, Ie Burkina Faso , L' Egypte.
Déjà en L962 , le Burkina Faso ( alors Haute Volta ) produisait
3 . OOO -,onnes d'oignons et les exportait vers Ie Bénin ( Dahomey
z 256 tonnes), Ie Ghana (737 tonnes), le Niger (86 tonnes), et
la Côte d'Ivoire ( 14 tonnes ) .

16- Localisation géographique de quelques filières

Le cas du Burkina Faso est intéressant parce qutil ne compte
pas paroi les pays producteurs d'oignons enregistrés par Ia FÀO.
Or de nombreuses études menées dans ce pays révèlent f irnportance
de ce pays dans Ie conmerce des oignons en Àfrique de I'Ouest.

Dans Ia zone frontalière située entre le Burkina, Ie Ghana et Ie
Togo, ie Burkina est en fait Ie principal producteur d'oignons
de Ia région, êt cela malgré Ia chute du cédi ghanéen par rapport
au franc CFÀ qui rend les prix ghanéens très attractifs (SOULE,
L992) . Si Ie Ghana est effectivement Ie premier fournisseur de
cette région (pays Gourma) pour de nombreux produits, Ies oignons
viennent surtout de l'est du pays ( autour de Bégrédo et de
Bangouia ) . Ces oignons ne se limitent pas à graviter autour de
la frontière, ils transitent par Guelwongo et Widana, €il
directicn de Lomé.

Ceci pour rappeler d'une part que I 'oignon , contrairernent à la
pluparc des autres cultures maraîchères, peut faire l'objet de
longues filières et d'autre part que I'étude des seules zones
frontaLières ne peut permettre de révéler I ' intégralité de ces
fi f ières .

Pour I'année L987, I'oignon en pays Gourma (Burkina-Ghana- Togo)
est Ia première production maraîchère échangée avec 964 tonnes
entre js Burkina et le Ghana, êt 7L8 tonnes entre Ie Burkina et'
Ie Togc. Soit l-680 tonnes enregistrées par les douanes contre 950
tonnes de haricots, 600 tonnes de tomates, 540 tonnes de mats,
37O toi:,les de cola, 300 tonnes de seI, 30 tonnes de gari-... Une
évalua:ion des flux reste toutefois soumise à réserves puisgue
rr Ies âr.--orités locales ( . . . ) f aissent circuler des volumes oe
produit,s dont la quantité ne dépasse pas Ia capacité de
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consommat r on de son porteur r' ( soulE ) . En ne re r evant pas res
petites quantités transportées, Ies agents employés à relever des

=t.tistiques douanièrei ont ainsi négriqé le transit de tonnes
de légurnes.

cette étuie a enfin rravantage de révéler 1'existence d'une zone

importante de production à, oignons au Burkina Faso ( vorta
blanche, au sud du pays). cette région s'ajoute ainsi aux autres
zones de production r-e""n=ées par v. ÀurrssrER dans son rapport
de 19g8, Etude de cultures maraichères en Afrique Centrale et
occidentar_e ( cRET ) . cette étude mentionnait plutôt, pour l-es

oignons, l-es environs de Dédougou (à 1'ouest du pays) , Ie Yatenga
(Orlahigouya) , les environs de ôuagadougou, dê Kaya, du lac de Ban

au nord ce 'nono Dioulasso mais aussi de Koudougou, de Koupela
(voir Ia carte récaPitulative) '

Une autre étude porte sur Ia zone frontalière située entEe 
- 
Ie

Niger ( Gaya ) "L Ie Bénin ( MalanviIIe ) . Là encore, Ies
inÉornatioÂs collectées complètent celles données p|r Ia FÀo- La

région de Malanville est Ia première région productrice d'oignons
dans cette zone. En L988, 6.-576 tonnes y sont produites alors que
Ia FÀo actribue cette même année à I'ensemble du Bénin une
production globale de 7.000 tonnes !

par ailleurs, Jâ FÀO ne mentionne pour ce pays aucune exportation
d'oignons alors que ceux-ci quittent Ia région de Ma1anville pour
Ie fôgo et le Niger (SARE-BAGNÀN, 1988)'

eue ce soit à Malanville ou à Gaya , L' oignon représente Ià encore
une des principales productions échangées, devant le sorgho, Ie
ni1, Irarachidè ou fe coton. Àvec 7,7 nillions de francs cFÀ'
I, oigtton totalise Z3Z du revenu total du marché de Malanville.
euant à Gaya, âu Niger, I'oignon vendu provien! principalement
â"= environs de Tahoua et de Tillaboy mais seules L - 600 tonnes
y sont.produites.

En fait, au Niger, trois grands sites de production dominent,
spécialisés dans Ia produêtion de violets de Galni (variété
d^' oignon particulièrenènt adaptée aux conditions agro-climatiques
et aux goûts des consommateurs africains ) . Ces sites sont Ia
basse val lée de Ia Tarka , Iâ région de Galmi justernent, êt la
région ie Tamaske. Les lieux de collecte où les pay:?ns-viennent
l ivrer I eur production sont Galmi , Àrewa et Tounf af i . 'rtous les
jours , jusqul à 10 camions viennent d ' Àbid jan, Lomé et Cotonourr
(AUTISSi;R, l-989).

Dans sa:hèse d,ethnologie sur les Dogon Karambe du MaIi, BOUJTJ

signale fue " les o j.gnons des Dogon sont l'ob jet d'un conmerce
na€,iona i et même international r' ( BOUJU , L982) . Ces oignons , à

partir :es marchés de Bandiagara et Dourou, transitent vers
Mopti , e:i direction de Bamako.

On retrc --re les oignons Dogon à Ouahigouya et Bobo-Dioulasso au
Burkina laso ainsi qu'à Bouaké en Côte d'Ivoire ( pour les flux,
voir ca=--e récapitulative ) .
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Toutes ces fifières nécessitent une organisation spécifique de
Ia con6ercialisation, organisation qui -selon certains auteurs-
di fférentie I , oignon de Ia plupart des autres cultures
maraÎchères.

17- Les acteurs et leur organisation

Selon BOUJU, Iâ production d'oignons vendue sur Ies marchés
villageois par les femmes des cultivateurs est achetée par de
rtgros narchandsrr, aidés dans leur travail par des intermédiaires
trrabatteursrt payés à Ia commiss ion .

La col lecte est en fait un moment stratégique dans
Irapprovisionnement d'une filière longue. Le nécessaire contrôIe
des prix sur Ia f ilière exige par exernple qu'aucun marchandage
ne soit adni s et dans Ie cas des oignons Dogon , soit lA-J[enme
accepte Ie prix du marchand collecteur soit ell-e tente sa chance
auprès d'un autre commerçant. Ces derniers, afin dtéviter le
marchandage et surtout de mieux contrôIer les prix et donc les
marges, achètent les productions au kilo mais cette pratique
nécessite une bonne connaissance, Ie long de Ia fitière, des
coûts oe commercial isation . Selon BOUJU , rr pour tous les autres
produits maraîchers, iI n'y a pas de marché aussi structuré ni
auss i inportantrt .

L'organisation de ces marchands au rrlong coursrf a été étudiée à
plusieurs reprises , notarument par GREGOIRE dans son travai I
portant sur les marchands Àlha zaL de Maradi au Niger.

Beaucoup d t entre eux doivent leur prospérité à Ia guerre du
Biafra qui dès L967 coupa les régions septentrionales du Nigéria
de leur débouché sur la mer et renforça par conséquent les
échanges entre le Nigéria et Ie Niger via Maradi.

Certains d'entre eux, parmi les plus rnodest€s , se sont tournés
vers les produits de 1'agriculture. Et bien que Ia sécheresse de
L97O-73 Ies encouragea à la diversification notamment dans Ie
commerce de tissus, ils continuèrent de commercialiser leurs
marchaniises sur les régions de Madoua, de Dogaroua et de Galmi
où ils s'approvisionnaient en oignons afin de les revendre au
retour à Maradi (cREGoIRE, t986).

Ces ÀIhazai ne pratiquent pas qu'un commerce interne au Niger et
d'ai1le':-rs Ia bourgeoisie Hausa de Maradi, à laquelle les Àlhazai
appartiennent , est pour beaucoup cl iente de cel le de Kano, âlt
Nigéria, située à 225 Kn de Ià.

La pers:stance de ces liens hiérarchiques au sein du groupe Hausa
est d'a:iant plus étonnante que les marchands du Niger, avec Ie
franc C:À, ont un pouvoir économique bien supérieur à celui des
narchar:s de Kano dont la monnaie ( nigériane ) est beaucoup plus
faible. Nous retrouvons Ià La complexité des réseaux marchands
qui coi--rôIent le commerce au-deIà des frontières. Car if s,agi--
bien de "réseauxrr.
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Le commerce internafricain observé entre re Burkina Faso, re
MaIi, Ie senégal et la Côte d'rvoire est principalement pratiqué
par les OiouIa dont I , efficacité des réseaux repose sur une
i'=olidarité Iignagèrerr (ÀMSELLE, L977 ) '

Les règles sociales internes au lignage assurent un meilleur
contrôIe des différents acteurs, du chef de réseau au détaillant
en passant par les conmerçants itinérants et Ies logeurs. . .

I I résul-u€ de ces constructions de f i I ières une conf i ance qui
rend possible le déblocage d'inportants crédits, une information
fiable sur les prix, uD non arbitrage en cas de conflits, etc- - -

La réussite de ces réseaux repose pour beaucoup sur les
subtilites et Ia rationalité que ces circuits tirent de la
solidarice Iignagère et de la confiance qui en résulte entre les
dif f érencs acteurs. La littérature cite les Gourma au Togo-,= Ies
Hausa au Niger, Ies Dioula au MaIi, Ies Mossi au Burkina Faso,
Ies Kusasi au Ghana ou les Djerma au Bénin... c'est I'existence
de cette "diasporatr qui selon HOPKINS est Ie critère Ie plus
pertineni pour différencier le conmerce local du conmerce de
Iongue distance.

ces réflexions montrent que certains facteurs non-éconorniques
sont indispensables au bon fonctionnement des grandes filières
marchandes. ce serait même parce que les enjeux économiques sont
importanËs ( importance des bénéfices, concurrence des produits
inportés. -. ) qu'une structure sociale forte s'impose.

Derrière I ' unité I ignagère se trouve bien srir une unité
Iinguistique et une unité reliqieuse ( islam) . Ce dernier point
est d' iroportance . '

Déjà, les religions pré-musulmanes avaient permis I'émergence de
ce genre de réseaux en imposant à tous Ies acteurs concernés des
intérdits conmuns, une croyance commune aux pactes d'alliance,
aux ancê--res et aux génies.

Depuis Ia f in d,u XIXe siècle, Ia religion musulmane s'est à son
tour imposée dans Ie conmerce internafricain. Les Diou1a Kooroko
étudiés .par ÀI'{SELLE sont adepte du t{ahabisme, f orme la plus
orthodoxJ de I , islam. Ils se dif f érencient à ce t,itre d'autres
commerça:its qui s'en tiennent aux systèmes des confréries et des
marabouts.

Ces cons:derations montrent que des composants dtordre historique
intervie:nent également pour la compréhension des filières de
conrmercialisation, de leur organisation et donc de leur
ef f icaci.--é.
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H- L'héritage historigue

'Basé sur Ies très anciennes traditions marchandes ( - - - ) Ie
commerce régional srest restructuré (...) et connait un dynamisme
q;i tranche avec les difficultés que rencontrent les actions de
de.r"loppement initiées par r ' état" ( EGG , L992) - Lt approche
historiq.r* du commerce africain a été I'objet d'importants
travaux (MEILLÀSSOUX, DEVISSE, HOPKINS) .

Serait-ce le faible peuplement du continent ( 36 millions en 190o )

qui aurait encour agé Ia _quête de marchés sur de grandes
di=tances? 11 demeure que du Xrè au xIxè siècle, 1'Àfrique de
lrouest semble avoir été un grand marché ouvert avec une certaine
unité des taux de change des monnaies employées (vaniIle de fer,
cauris, parfois or), uil polyglotisme généra1isé, une absence de

douanes , 
- 
d , autori sations écrites , de pol itiques de f ermetLl're des

frontières ( IGUE, L983) .

C, est ainsi que dès I'instauration du protectorat français on
mentionne I 'éxistence d'un marché précolonial de I'oignon à

Bandiagara où les Mossi de Haute Vo1ta viennent stapprovisionner
en oignons Dogon du MaIi (BOUJ-U, t982) -

CeIa dit, des contrôIes existent dans cette Àfrique précoloniale
et I'empire du Ghana par exemple surveille son monopole du sel
et en taxe Ia conmercialisation vers Ie Sénégal et Ie Niger. Une
même politique sera menée pour 1'or et Ie poisson séché. À son
tour, l, empire du Mati reprendra ce rôle de gendarme et les
agents ciu sultan mal ien seront présents sur toutes les
fiontières. I1 ne faut toutefois pas perdre de vue que Ie seul
empire iu MaIi correspondait déjà en étendue à l'actuelle CEAO
( DEVTSS= , L972) .

Ces diiférentes analyses, si elles se contredisent ou se
complètent sur les facilités de commercer à 1'époque
préôoloniale, donnent autant d'indices sur les routes
ôommerciales d'hier et donc dtaujourd'hui, notamment dans les
échanges transsahéliens entre Ie Maroc et Ie Ghana.

L,actueLle influence de I'islam dans les échanges internafricains
viendra:c justement de ces temps précoloniaux ( avant Ie )ffè
siècle) cu existait déjà un commerce de type colonial en faveur
à Irépoque du Maghreb. C'est à partir de cette époque d'ailleurs,
Ies rou--€s sahariennes f aisant alors objet de fort pillage, QU€
s, est de.;eloppé 1, axe du Niger entre Djenné, Tombouctou et Gao.
Nous re:rouvons citées les villes de Tombouctou, Djenné, Gao,
Agades. ..ainsi que d'autres villes : Salaga, Kintapo, Àtebubu
(èhana), Djougou-Parakou (Bénin), Boussa-Bida (Nigéria),
Boundou-:<cu, Bouna, Kong (Côte d'fvoire), Sansanné-Mango (Togo),
etc. . .

Un deux:ème indicateur permettant de retracer I'histoire des
grandes :outes commerciales, Iui aussi Iié à l'islam, provient
des pa::curs empruntés par Ies pélerj.ns ouest-africains en
directi --: de La Mecque.
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une conaunication du colloque sur les sources de Ia connaissance
des transports en Àfrique ( Paris, 1990 ) en tente une synthèse :

,,Les péIeiins ont suivi- t"= pistes des marchands et des artisans
itinérants qui Lraversaient Ies régions voltaÏques pour Ie
commerce du sel, de la cola, de I'or : Ies Yarse, Ies Maranse,
Ies Dioula, les Hausa , les Yorubatr ( VANDUC, 1990 ) '

Le pays Hausa constituait une zone de rassemblement pour tous les
voyageurs, commerçants et pélerins. PIus part-iculièrement les
viirés de Kano et de yérou-Maiduguri, près du rac Tchad.

"Une pisre traversait Ie delta intérièur du Niger, suivait Ia
boucl-e du f leuve jusqu'au pays Hausa et au-delà; par Àgades, Ie
Ghat, I'Iourzouk, Au jifâ, Ies- musulmans arrivaient en Egypte ( " ' ) "
( VANDUC , 1990 ) .

cette dernière étude permet de rappeler I'existence ancienne de
voies ouest-Est et noÀ plus seulement Nord-Sud sur lesquelles la
I ittérature est plus imPortante.

L, Àfrigue francophone d'une part, âDglophone d'autre part
souf f rirait-elle à rune ttbarrièrerr qui nuirait aux échanges entre
I'Est et lrOuest ? Pourquoi Ia littérature ne traite-t-elle pas
des échanges entre t'Egypte et 1'Àfrique de I'Ouest ? D'autant
plus gue 1, Egypte esÈ Ie prenier pays africain producteur
à,oignôn . L' hiàtorien DEvISSE signale gu'au Xvrè siècle, 1'Egypte
relaiçaic justement ses échanges avec I'Àfrique Noire. La
présence européenne sur ce continent aurait-elIe modifiée des
voies de communication ?

Àu cours de Ia période de Ia traite, certains axes côtiers
(parallèIes ou perpendiculaires à Ia côte) se sont renforcés et
Iàur contrôIe a donné lieu à de nouveaux sites jouant
sirnultanément le rôle de postes militaires de contrôIe et relais
de connerce. Ziguinchor était un de ces bastions marchands
ouverts aux échanges sur I'axe Nord-Sud reliant Ia Gambie, rrriche
en esclavesrr et le poste de Cacheu, créé vers 1588 pour Ie
cotnmerce de ces esclaves vers les Àrnériques (TRINCÀZ, l-984 ) -

z iguinchor , comptoir étrangrer , va connaître une prospérité
cràissante alors que Ia capitale de Ia région, Birkama, Iâ grande
vilIe Bainouk, sombrera dans un déclin irréversible. Cette ville
disparai;ra vers 1830. Et Ziguinchor est encore appelée rrEbëbërl

(Ia ville des blancs).

Certa ins autres grands rnarchés de I 'oignon actuels reposent sur
des sites administratifs et économiques datant de Ia période
coLoniaie. Le cas de Maradi est à ce titre significatif.

Maradi :uc d'abord un bastion défensif contre Ia conquêtes PeuI
menée per Ie marabout ousmane Dan Fodio au début du XIXè siècle.
Cette v:iIe repliée sur elle-mêne n'avait donc aucune fonction
marchance avant que n'arrivent les européens ( Britanniques
d'aborc puis Français) et que Ie conflit Peul-Hausa ne s'estompe.
C'est u:-. arrêté de L923 qui décide de la création d'un marché à
Maradi. Ce marché se développera avec Ia ville qui deviendra
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chef-Iieu de cercle en L927'

Une évolution à peu près similaire s'observe pour Bankou au

Ghana, promu caravansérail par I'administration Britannique en
1903.

L'époque coloniale créée de nouveaux
nouvelles voies d t échange, notamment

marchés mais aussi de
à Ia suite de Ia

le trafic transsaharienconstruc-'ion du train - SeIon GREGOIRE,
à partir du Niger s'affaiblit lorsque
Hiqéria via Kano ' une voie d'échange
coûteuse.

Ie train assure, Pâtr Ie
deux à trois fois rnoins

I- Les ef fets de Ia recherche agrronornique'

Ce dernier paragraphe tente de montrer 1'évolution des
préoccupations des chercheurs de I ' rRÀT sur le thème de la
ôulture oe I'oignon en Àfrique -

L'IRÀT se penche sur la production de l'oignon en Àfrique dès
L 9 6 0-61 . i,ès preniers doèuments concernent Ie Niger ( carnpagne
196 2-63) , puis Ie Sénégal ( 1963-64 ) -

Entre Lg62 et Lg6g , I ' IRÀT étend ses recherches sur une douzaine
de pays d, Àfrique et de I , océan Indien or I 'oignon rencontre
quelques problèmes d'adaPtation-

D, une part , Ies semences européennes ( surtout Ie * jaune-tt de
Valence diÉ aussi jaune hâtif ou jaune gros) sont de moindre
résistances face aux maladies locales et rencontrent égalernent
de graves problèmes de conservation après réco1te '

Drautre part, les semences africaines (du Soudan, du Tchad, du
nigéria :encontrent quelques difficultés lors de la bulbaison'
ces semences sont pâr iirleurs difficiles à produire et la
gestion ie leur reproduction est assez dé l- icate '

En effet, L,oignon est une plante bi-annuelle. "Àu cours de Ia
première année de culture, ette accumule des réserves sous forme
de bulbe 3t, Itannée suivantê, après une période de diapase, elle
f leurit =t produit des grainesrr ( De BON , L987 ) .
uor les éCotypes af ritains de rt jours courts' actuellement
cultivés présentent un important défàut, c€lui de montrer un taux
inportan-, de floraison âes Ia première annéer' (d'ÀRoNDEL DE

HÀYES, 1985 ) .

L, oignon af ricain est dit. de rr jours courtsrt parce qu'iI se
contente iurant tout son cycle des L2 heures de luminosité dont
chaque _:our en Àf rique "st invariabtemen,t doté. Spéciulement
aaapte â:x conditioni agro-climatiques des zones inférieures à

;;'- lat. , ir dif fère des variétés d'-Àmérique du Nord ou d'Europe
ià"tià z= '- et 40' rat. ) exigeant des péricdes prus importantes
de lumincsité.
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Àinsi , iès 1963 , I 'adaptation variétale et Ia gestion de Ia
ràproauction des semences par un rneilleur contrôIe de Ia
flàraison apparaissent comme des axes prioritaires de Ia
recherche sur I'oignon -

Mais drautres axes plus secondaires se dessinent : Ie contrôIe
des parasites, t ruCilisation de l'eau et Ia conservation des
bulbes après récolte.

À I 'origine des recherches, I 'objectif premier n'est donc pas
drobtenir une variété qui se stocke durablement - II importe
drobtenir de bons rendements d'où les préférences pour Ie jaune
drEspagne qui produit en station jusqu'à 57 tonnes à I'hectare
au S-énégal , ou pour Ie early grano qui atteint 65 tonnes /ha au
Burkina Faso.

Le soucis d,améIiorer Ia production se fera plus tard, P?T un
conditionnement variétaI et un meilleur contrôIe du cycle
végétatif ainsi que par Ia recherche de technique de séchage
après récolte.

Feront suite d,autres thèrnes de recherche tels que le billonnage
( Cameroun , L9B4 ) , la place de I'oignon dans les relations
culturales ( Burkina Faso , L9B5 ) ou encore Ia fertilisation
( Sénéga I , 19 B 6 ) . Mais les prerniers thèrnes ne sont pas déIaissés
pour autant.

Or, au sujet de ces différents thèmes, quels résultats ont été
obtenus ?

Nous ilLustrerons les principaux résultats à partir de trois
centre ie recherche : Le Sénégal, Ie Niger et le Burkina Faso.

En 196 I-62 au Burkina, les variétés les plus appréciées par les
maraîchers sont les variétés hâtives à gros bulbe ( Ie rouge gros
ptat et le blanc gros plat d'Italie ainsi que Ie jaune hâtif de
Valence ) .

Les essais menés parallèlement sur 11 parcelles aboutissent,
selon les protocoles suivis, à des rendements allant de 27 à 57
tonnes/ha. Un paillage peut multiplier les rendements par deux,
à condition que I'apport en eau soit égal à 2.500 mm.

En fait, c'est 1'apport en eau gui influe Ie plus sur Ia
production, plus que ne peut le faire un paillage, plus que
I'appori dtengrais!

Cette dose de 2.5OO rnm doit être apportée en petite quantité mais
par des arrosages fréquents. Mieux vaut apporter 25O fois 10 nrt
d'eau gue 25 fois l-00 rnfi. Otr, ces petits apports répétés (7mm Ie
matin, Tinm Ie soir ) correspondent justernent aux pratiques des
maraîchers africains.
Cette remargue est irnportante , eI Ie prouve que I es techniques
d'arrosege intuitivement trouvées par les maraîchers africains
sont mieux adaptées à Ia culture de I'oignon et des autres
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légumes que Ies rythmes d'arrosage imposés par Ies systèmes

drirrigatitn des périmètres arnénagés dans resquers doivent être
respectés des tours d'eau obl igeant ll^"1^p"*,3" beaucoup d'eau
en une seule fois, tous les deux ou trors lours '

Encore au jourd, hui , de nombreux aménagements InaraÎchers , s€ f ont
dans Ie cadre de périmètres irriguês . et supposent donc des

apports nassifs d'eàu au Iieu d'une petite distribution'

La recherche progresse entre 1960 et f97O puisque ont lieu au

Niger, durant- cette décennie, des travaux non plus Sur des

variétés européennes mais sur a"= variétés rocares dont ir sort
Ie rrviolet de Galmiil ( variété IRÀT 69 ) , issu d'un irnportant
travair oe sérection a pàrtir de nombreux écotypes rocaux qui ont
l, avantacie de mieux Se conserver après réColte '

Ce thème constitue un tournant dans Ia recherche agrononigug- sur
Ies oi-gnons . L, ob jectif n'est plus d'accroÎtre les rendeftnts
mais de reduire les pertes Iors du stockage '. -P9uT 

cela, I'apport
en eau esr revu à Ia baisse, cê qui est facirité par Ia variété
même ( violet de Galmi ) , *oitt= exigeante que Ie jaune d'Espagne
par exenPle.

ce violet de Galmi présente quatre phase d'évapotranspiration
d, ou dif f érents beso-ins en eau z 32 mm par semaine du ler au

75ème jour, puis 30 nm deux fois par semaine entre Ie 76ène et
re 115ème jour. ce rationnement réduit res rendements mais permet
une meilreur conservation des bulbes (NÀBOS, 1976)'

Outre Ia variété et l'apport en eau, of, s'est aperçu que Ia
densité oe plantation j"r" également en faveur d'une meilleur
consêrVâ-uion. Àinsi, reJ oigno-ns, prus denséments prantés et donc
plus non]:reux, atteindront de pf,r= P"tites tailles mais se
conserveront plus longtemps après récolte.

Pour exenple r. des violets de Ga]mi d'un poids moyen de 389

grantmes par olgnon subissent 252 de perte au bout de six mois '
ces pertes tombent à gz au bout de ra même période pour des
vioLets ie Galni de 138 granmes en moyenne. cette dernière taille
s, obtient par d,es aeniites de 4oo . o0o à 500 .000 prants par
hectare. A titre de .o*p.taison, Iâ variété early grano subit 50U

de pertes après 30 jouis de stockage et 93eo après 1O0 jours '

Enfin, lreffanage juste après la récolte ainsi qu'un ressuyage
et un rangement 

-ae -ces oi{nons sur un gri l rage ( " crib' ) peuvent
aussi anéliorer Ia conservation des bulbes.

Cette recherche Sur une meilleur conservation aura des
conséquences économigues considérables. Stoc]<er I'oignon pendant
quatre I cinq ou six -mois après sa récolte permet de prolonger
d,rautan: iràbprovisionnemenl des marchés af ricains et à des prix
intéressants- po,rt les producteurs car plus éIevés qu'en pleine
période ie pràa,r"tion mais également qour les consommateurs qui
ont désormais Ie choix sur ùne plus longue période de l'année
entre des oignons d, origine af ri-caine et des oignons importés .

La bonne tenue des oigions après récolte permettra également
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reurs transports sur de prus rongues distances, entre res
différents PaYS d'Àfrique Noire'

c r est en partie grâce à ces travaux agronomiques et à reurs
diffusions en miriêu paysan que l'oignon compte aujourd'hui parmi

"â, spéculations srr=c-"ptibreê de renforcer les échanges entre res

;;t= 
^ 
d , Àfrique et d'àccroître Ie degrés de leur intégration

économiq.ue -

Toutef oj.s, travairler sur Ies variétés rocales terres que violet
de Galni, violet de soumarana ou yaakar remet en avant Ie
problème de Ia floraison dès la prenière année et de Ia difficile
reproduction des semences -

À défaut, Iê premier remède consiste à économiser les semences

déjà produitei. À ce titre, des essais au Niger avaient permis
de dénontrer que yusage drune pépinière et du repiquage
permettait arut-iliser 5 fois moins de semences qu'un semis
direct.

concernant plus directement Ia floraison de première année,
d'autres.*periences ont démontré que ce taux de floraison
pouvait chutèr de 4TZ en retardant Ia date du semis (par exemple
début ncvenbre au lieu de Ia mi-octobre) . Le dilentme vient alors
de ce c-urun semis réalisé au-deIà de Ia mi-octobre engendre
égalenreit une baisse de 4OZ des rendements. or ceux-ci, pour les
.ràriétés locales, oscif lent entre 15 et 30 tonnes par hectare -

Nous soirnes 1oin des 55 tonnes par hectare obtenus avec Ia
variété earlY grano.

posé au début des années soixante dix, cê problèrne demeure dans
les années quatre vingt.

Àu Burkj.na Faso, dê nouvelles expériences montrent que Ie taux
de floraison varie égalenent selon Ia tenpérature de I'air et Ia
fertilité du sol ( s1 possible, sol silico-argileux, riche en
matière organique et d'un PH 6,L à 7)'

Àu cours des années quatre vingt, Ie fait nouveau qui se pose aux
chercheurs est Ie âévetoppernent du parasitisne. celui-ci se
serait écendu à partir de L973 : Les fusarium de type oxysporun
et solani, Ies thrips (dont Ie thrips tabaci auquel Ie violet de
galni eqt très sensibte), Ie scIérolium cépivorum mais surtout
i'.spergillus niger contre lequel iI n'existait pas en 1985 de
traitenent efficace.

Les travaux menés au Sénégal, présentés en L987 , parlent
égaleme;; de Ia maladie des trracines rosesrr ( pyrenochaeta
térrestri-s) .Le thème de la protection des cultures s'impose donc
au coté ie ceux de }a conservation et des pratiques culturales -

Les résultats agronomiques obtenus ont eu des effets
considé:ables sur 1a production, Iâ conmercialisation et Ia
consomnacion des oignons en Afrique Noire. En recentrant
rapideae:rt ces ef f orts sur I 'amél ioration des variétés locales ,
la recherche a permis à I 'oignon du Niger et dans une rnoindre
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mesure du Tchad de s'implanter dans de très nombreux pays
africains et d'en généraliser Ia production, la consommation et
1a conrïercialisation qui Ies unit.

Dans ce cas précis, recherche agronomique et développement sont
étroitenent Iiés. Et évaluer I'importance économigue des flux
marchands, mettre à jour ces filières aurait Ie double mérite,
d'une part de permettre une plus juste évaluation de lrimpact
d'une recherche agronomique appliquée et menée en Àfrique depuisplus de trente ans; et d'autre part de dresser une typologie desprincipales caractéristiques des zones actuelles de proàuction
de 1'oignon permettant un repérage plus aisé des zones à oignonpotentielles. Le commentaire des objectifs et des moyens de lesatteindre est au centre de la prochaine et dernière pàrtie de ce
rapport.

P'-
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I I f (JI.I.E C)R.G^A.I.I I S-A.:f IOI\I DLT :fR-A\ir^A.I I-
DE ITHESE

La déf inition d, un cadre théorique et néthodologique
( prenière partie ) et Ia recherche bibliographique ( deuxième
Èàrtiel sont les étapes préparatoires nécessaires à un travail
àe thèse destiné à s'effectuer dans sa plus grande partie en
Afrique.

L, étude de la diffusion des oignons ainsi que celle de Ia
structure de leurs circuits nécessite une part importante de
rel-evés et d, enquêtes , Ies données sur ce thème étant rares .

Comment repérer les fifières, guêIles enquêtes réaliser, sont des
préoccupations concrètes auxquelles sera réservées--- cette
troisiène et dernière Partie -

J- La préparation d,'un terrain d'observation : soucis d'échançles.

Àvant que ne soit mis en route tout travail d'enquêtes, iI
importe au préalable d'appliquer une certaine démarche méIant
metnoaologie et courtoisie, voire diplomatie. Nous supposerons
comme allant de soit que toute arrivée dans un pays africain
nécessite avant tout de se présenter auprès des autorités
politiques et administratives des différents pays étudiés.

II importe effectivement, dans Ia plupart des pays, 9uê soit
accordée, par une haute administration, une autorisation de
recherche 1égalisant toute investigation sur le territoire.
Drautant plus qu'iI existe probablement dans les différents pays
visés d'importants travaux supervisés par Ie ministère de
I'économie ou de Ia santé sur Ia consonmation urbaine ( enquêtes
budget-consommation notamment) de même qu'un service statistiques
effectue très probablement des relevés de prix sur les marchés.
Sans parler des informations que I'on peut obtenir auprès des
ministères de I'urbanisme et/ou de I'aménagement du territoire,
du ministère du conrmerce extérieur et des douanes , etc. . .

De Ia lême manière, il nous irnporte que toute recherche ne soit
pas faite de façon isolée mais de concert avec un programme de
recherche ou un enseignement universitaire des pays même. Nous
souhai:ons donc une collaboration, dans Ie cadre de ce travail,
avec les centres de recherche ou Ies universités de ces pays. Ces
rnultipies contacts permettront enfin une meilleur prise de
connai ssance des documents et des informations existant sur les
thèmes qui nous intéressent.

II ne s'agit pas bien sûr de rechercher à tout prix Ia compagnie
d'un cei I de I'administration, d'un rrhomologuerr davantage
préocc':pé à contrôIer qu'à participer. Nous sonmes conscients de
ce ris;ue et espérons le réduire en cherchant cet rraiderr non pas

Ëif,Flr
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auprès des administrations mais bien plutôt.d"= centres de

,"èh"rche, des universités voire des o. N. G. nationares -

Lrenjeu de cette démarche relève d'un soucis d'échange de
servic"s. De notre côté, cê gui est par ailleurs un objectif du
crRÀD, nous espérons participer ainsi à la formation de notre (ou
nos) partenaire(s) "n Irini€iant à une étude de filière, êD lui
per*ettant de se perfectionner aux techniques d'enquête et de
traitement des données -

De son côté, notre partenaire -qui peut rendre les services
d'interprète- suivra Ie déroulement de I'étude et cela même en
notre absence. car lrétude de ]a filière nous conduira à mettre
en place de multiples points d'observation en plusieurs endroits
du réseau étudié. rl nous sera par conséquent impossible d'être
présents simul-tanément en tous ces points. La recherche de
partenaires permanents ( pour du moins plusieurs périodgs de
pfrr=ieurs mois) s'impose donc pour au moins chaque pays traversé
bur Ia filière, du Higer à Ia Côte d'Ivoire en passant par Ie
Burkina Faso.

Ces montages institutionnels seront heureusement facilités par
Ia présence du CIRÀD dans ces différents pays et par sa
partlcipation aux travaux de nombreux centres de recherche
nationaux.

Bien sûr, iI serait plus économique d'envisager une observation
au niveau des seulJ marchés frontaliers, obtenant ainsi des
informations sur plusieurs pays à Ia fois.

Mais si les frontières restent des points d'observation
priviléqiés, nous espérons pouvoir repérer d'autres marchés,
nationaux cette fois, en amont des frontières , )ouant un rôIe
d, aiguillage des oignons dans différentes directions extra-
nationales.

D,autres partenaires de travail potentiels se trouvent parmi les
organisa-,-1ons non-gouvernementales nationales et étrangères qui
participent à I'essor des cultures maraÎchères et donc de
I 'oignon .

Ces organismes peuvent être intéressés par une étude de 1a
conmerclalisation des oignons et de 1'exemple qu'elle fournit sur
le thème de I'écoulement de Ia production et des obstacles qui
y sont i:es.

À ce ticre nous envisageons d.e négocier une collaboration
particui :ère avec I'Àssociation Française des Volontaires du
Progrès iont de nombreux projets portent justenent sur Ia
product- cr maraîchère et s'orientent désorroais vers I'écoulement
de ces p:cduits, cê qui nécessite une neilleure cornpréhension des
mécanisr=s marchands et des réseaux de conmercialisation.

Le thène de l 'échange et irnportant . I l peut s 'observer tant
auprès i'un bureau d'étude que d'une administration. L'expérience
en a été :aitê, à titre d'exemp1e, êD République Centrafricaine
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avec Ie bureau d'étude français GROUPE I au sujet de I'analyse
des flux légumiers arrivant dans Ia capitale et s'instaurant
entre les différents marchés de Ia ville (DÀVID 1992).

Un autre exemple concerne cette fois Ie ministère des relations
extérieures et de Ia coopération de Guinée Bissau auprès duquel
étaient recherchées des informations sur Ia population expatriée.
Le fichier recensant cette population n'ayant fait I'objet
draucun traitements ni d'analyses, cette information brute nous
fut accordée en échange de ce travail de mise à jour (DÀVID et
MOUSTIER, 1993), etc. . .

Ces exenples parfois pittoresques n'ont fait I 'objet d'un
rrmarché' que pour une courte période, sur des thèmes précis. Mais
ils renient compte d'une démarche générale qui s'observe jusque
dans le travail d'enquête auprès des producteurs et des
commerçants, sur de beaucoup plus Iongues périodes t -L
A titre ci'i I lustration, Ies enquêtes prévues avec les producteurs
et cornnerçants seront normalement de deux ordres : d t abordtrrapides", comportant peu de questions, orientées vers des thèrnes
précis et appliquées auprès d'un large échantillon. Puis, sur un
échantiilon beaucoup plus réduit, issu de Ia première vague
d'enquêtes et raisonné à partir des résultats de ceLle-ci. Cette
deuxiène catégorie d'enquêtes sera plus rrlourdett, et portera sur
des thènes nécessitant une confiance plus importante des
personnes interrogées ( recettes et dépenses, projets et souhaits
personnels ) .

La recherche de ce type de relation exige d'une part que l,on
vive à proximité et d'autre part que I'on consacre beaucoup de
temps à I'obtention de f information. Or iI n'est pas concevable
de vivre un temps important au côté d'une famille sans participer
aux frais guotidiens ni de Iui prendre du temps par des enquêtes
sans Ie iui Ie rendre.

La méthode jusque 1à adoptée ( Centrafrique, Guinée Bissau)
consistait à rendre ce temps aux producteurs en travaillant avec
et pour eux. Nous retrouvons 1à encore le thème de I'échange.
C'est au nom de cette même règ1e de comportement gu'à été proposé
aux coJ.merçantes qui acceptaient de nous donner leurs
informations sur leurs prix à I'achat, sur leur fonds de
roulemei:i., etc. . . d'être transportées par nos soins r €rl échange,
jusqu'à l-eurs Iieux d'approvisionnement. Nous espérons évidemment
pouvoir reproduire ce genre de relation avec les agents
économiç:es de Ia filière de I'oignon en Afrique de I'Ouest,
s'ils y sont sensibles et si cette méthode de travail leur
convienî..

Les synci cats et le monde professionnel des transporteurs, desgrossis:es, et de tous ces agents privés qui composent Ia filière
constituent toutefois un monde relativement clos, pêu transparent
et peu :ernéab1e à des investigat j,ons venant de 1'f extérieurr .
D'où ce= inpondérable qui consiste, pour se faire accepter, de
consacr€= un temps important à lttapprocherr, afin que srétablisse
une rela:ion de confiance, êt durant laquelle iI nous faudra
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convaincre nos partenaires de rrintérêt qu'irs pourraient tirer
de ra réatisation drune terre étude, trotamment par

l, identification aes points de blocage dont peu souffrir re

commerce et sur Ie rOt" que ieut jouLr un chercheur dans la
transmission des infornations entre un corps professionner et res

pouvoirs publics ou les organismes internationaux'

'échange présentée plus haut nécessite un mlnlmuEl

delapartduchercheurSoucieuxd'obtenirles
dont iI a besoin'

La notion d
d'engagenent
inforrnations

Et si Ia crainte d'une perte d'indépendance ou d'une relative
,,manipulationrr du chercheur existe à I'occasion de ce contrat
dréchange, erre peut être atténuée de deux façons- D'abord en

faisant en sorte que ce contrat soit à r'initiative du chercheur
et non du sujet d, étude. Ensuite , €r donnant corps à cette
relation de confiance si nécessaire ' -i

cera signif ie entre autre de vivre à proxirnité des gens avec qui
rron souhaite travairrer, être suffisàmnent proche pour vivre des

moments aussi difrei"niJ -mais tous riches d'informations- que

sont Les heures de travail, de repas, dê roisir - . . cela signifie
également draccompagner les cornmeiçants-et les transporteurs dans

leur travail, d'une vilte à I'autie, d'une frontière à I'autre'
de façon régurière...Tous ces oÈj""tir= justifient, à r'image de

r a dénarche rnéthodorogique des anthroporogues , une période de

contact longue, IâisÊant le temps aux partenaires de se

disti'g'."i-=df oÉ I, intérêt qu'iI donneront aux objectif s de notre
étude.

cette phase est capitale, une partie. de cette recherche sur les
circuits de conmer"i.tisâtion â" I'oignon ne pouvant se réaliser
sans }a pirticipation d'es agents économiques eux-même '

souhaiter étabrir des rerations privilégiées avec certains agents

afin d, accéder à des inform.Lion= normarement difficires à

obtenir (trésorerie, gestion, ni=totiqug' rapports sociaux) n'est
pas sans fo="r quelqries problèmes pratiques.

Le choix de ces acteurs privilégiés doit autant que possiPl" se

faire seron une certaine objectivité. Les agents de la filière
res prus intéressés par rrétr;de et qui corresfondent à un certain
,,profiL,, ne doiveni p.as détournef le cherCneur de ceux' plus

réticen-,,s à une investigation , qui répondent à d' autres prof i rs '

Lrinter-orète, s'i1 est issu d'un organi:lt-.. u'état' peut

rencontrrer des difficurtés à s'intégrer dans un nirieu privé dii
abus iveaent drr inf ormer,, pour r- p.= être justernent contrôré par

rrétat. Àussi les agents de ra fiiière p",-,r-".t-i1s être réticents
à travailler en compagnie d'un interprète perçu comme un oeil de

y administration. cera dépend évidemn"r,t des rapports qui
existen=- entre I',état et Ie secteur marchano pri-vg o.r i 1

sembrerait que dans re domaine du comnerce internafricain oe

nombrerrr: r iens se soient iouterrainement tissés entre res

fonctic:inaires de l, adrninistration publique et Ies circuits de

commerciarisation, tei premiÀr= investissànt dans les seconds'
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Ce thème des relations entre l'état et le privé restera toutefois
à notre esprit lors du choix des inteiprètes, enquêteurs et
autres participants nationaux à ra réarisation de cette étude -

I I est, dê Ia même manière, parfois préférable ' Iorsque ces

relations ne sont pas bonnes, à'éviter de se déplacer dans des

véhicures non nànar'iré= , portant ra aarque d'une administration,
d'un ministère.

cela peut engendrer quelques_ tensions comme celles dont nous

avons pu êtré térnoins rois d'une étude au Mexique auprès des

producteurs privés alors que nous nous rendions chez eux avec un

véhicure prête par re mit'tistère de y agricurture ( BERÀNGER,

cÀRrNO, DÀvrD, IPHÀINE, 1986 ) '

Drune nanière générale, Ia position de chercheur repose sur un

fragile equilibre entre un soucis d'objectivité, d€ neubnalité
d,, une parl et un environnement sociar comprexe d'autre part
rapprochant prusieurs ,groupes. parfois en confrits mais auprès
de chacun dàsquers re -cheicheui est amené à travairrer- . -un

fragile équilibre entre un devoir de discrétion d'un côté et un

nécessaire engagement de son travail au service de ses
partenaires dtun autre. . .

K- Les pays et les structures d'accueil'

Deux filières sralternent dans Ie temps - L'une concerne les
oignons produits en Àfrique,- principarement commerciarisés durant
cette periode de proaûctiôn, entre mars et juirlet, voire
septembre si l'oignon se conserve '

L/autre concerne plutôt les oignons importés d'Europe (HoIlande,
Espagne. . : ) "t 

qûi se trouvenÉ, ma jor j-tairement sur res marchés
afiiéains entre les mois d'août et décembre'

Ces deux périodes suggèreront donc deux temps distincts
drenquêces âu niveau des p-y" africains. Reste que res collectes
d, inforaations auprès des exportateurs par exemple néerlandais
(à Rotterdam) se feront indéËendamment de ce rrcalendrieril.

En Àfrique de Irouest, les premières recherches bibliographiques
mettent Iraccent sur deux giandes directions de commercialisation
âepuis ia zone sahélienne ée production (Niger-Burkina Faso-Mali)
drune part vers l,ouest, le Senegat (Dakar) et d'autre part vers
le sud et les villes du golfe de Guinée (Àbidjan, Lomé" ') '

Toutefcis , 1â viIle de Dakar bénéficie d'autres bassins de
produc-uior-r que la zone intérieure du SaheI - El Ie êS--

effecti',-ernenC approvisionnée par des oignons. sénégalais ê--

mauritariens. Nous envisageons donc de privilégier dans I'étuCe
la zone côtière du golfe de Guinée (côte sud), Ies différents
pays ccncernés ne prbar-,isant aucun oignon , d'o-t leurs mass ives
irniorta--ions tant,ôt d'Àfrique sahéI ienne, tantôt d' Europe.
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Dans un premier temps, I€ repérage des !ifières approvisionnant
ra côte sud se fera t partii drJn grand. centre de consommation
; Àbid j an ( ou Lomé Àelon la disponibi I ité des structures
draccu"if du CIRÀD). Nous optons donc de commencer par l'aval,
par les consommateurs et les détaillant( e ) s, êt de rrremonterrr

èr't=r, i te que lques f i I ières vers I ' amont '

Nous pensons que Ia vilIe de Bobo Dioulasso constitue à ce titre
un bon site intermédiaire d'observation du trafic des produits
agricoles destinés à approvisionner la côte sud '

Enf in, Ie Niger reste une zone 'ramontn privilégiée, €r temps que
premier pays producteur d'oignon en Afrique Noire (100 o00 tonnes
en 1990 ) . Dê là provient I'essentiel des oignons africains
consommés dans les grandes capitales. du littoral '

Reste à conf irmer ou inf irmer toutes ces hypothèses et à rnettre
à jour d'autres circuits africains (Ies circuits d'importation
faisant I'objet d'un suivi spécifique, à part). Nous retiendrons
donc pour commencer ces trois siteJ : Àbidjan, Bobo Dioulasso et
Galmi. Sites à partir desquels nous évoluerons selon les faits
observés et les opportunitès. Car si des sites sont identifiés,
iIs ne seront pàs exclusifs et joueront surtout de points
d'encrage ternpoiaires et de rendez-vous , cette étude nous
destinanc davantage à mener sur d'importantes périodes un travail
itinérant entre I'amont et I t aval -

L8- La Côte d'fvoire

En côte d'Ivoire, Ie crRES (centre Ivoirien de Recherche
Economigue et social ) ;, est bien srir pas véritablement sensible
aux approches par filières. Àussi se consacre-t-il davantage à

lranafys" des systèmes de production. Il n'en demeure pas moins
que ce centre de recherche êffectue des relevés de prix au détail
depuis août 1983 sur les marchés d'Àdjané, Treichville et Àbobo
à ïUiajan. Ces séries sont d'autant plus précieuses qu'elles
prennent en compte les phénomènes de rtcadeauxrt, f réquent sur Ie
inarché légumiel de aetai f ( FUSTLLER , L.991 ) . ces données
intéressent directement les analyses de filière.

D, autres instituts peuvent apporter des informations. La
Direction des statisliques du ministère de I'Economie, Ia
Direction des statistiques et enquêtes du ninistère de
IrÀgriculture ou encore les séries de prix de gros de I'OCPV,
structure drappui à Ia conmercialisation des produits vivriers
rattachée au -ministère du Cornmerce. Cette structure of fre
Iravantage de collecter des prix dans différents centres urbains
régionaux ( Bouaké, Daloa, San Pedro, Àbengourou, Bondoukou,
Koihogo, Odienne, Man) et de permettre ainsi des comparaisons-

D, autres organismes comme I'administration des douanes , Ies
syndicat-q det transporteurs, très puissants en Côte d'Ivoire, les
côopératives de proâucteurs seront également à contacter et cela
dans les différents pays où se réalisera 1'étude.
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l- 9 - Le Burkina Faso

Àu Burkina Faso, I ' UCOBÀM ( I 'Union des Coopératives
Agricoles et Maraichères ) constituera une source précieuse
Ai information sur Ie thème de Ia commercialisation des oignons
dans le PaYs et vers I'étranger.

Dans ce même pays, Ie CIRÀD est pour sa part particulièrement
présent sur troi= sites, à Ouhagadougou, Ouahigouya et Bobo
Dioulasso. IIs constituent chacun un important marché
drécoulement pour Ia production des oignons du pays. Mais de ces
troi s narchés , Bobo oioulasso semble être particul ièrernent bien
situé sur Ie circuit international menant les oignons du pays et
même ciu Niger vers Ia Côte d' Ivoire -

À Bobo Dioulasso, Ie CIRÀD et I ' INERÀ ( Institut National de
Recherche Agronomique du Burkina Faso) travaillent comKËnément
à I , analysJ des systènes de production agricole ainsi qu'à
I , amél ioration varietale des cultures dont Ies produits
maraîchers.

LTfNERÀ sera en mesure de mettre à notre disposition quelques
membres de son personnel moyennant Ia rémunération en cours afin
que soit mis en place un dispositif d'enquêtes à large
échantillon auprès des cornmerçants tant amonts qu'avals qui se
retrouvent sur Ie marché de Bobo -

C'est à partir de ce type d'enquête que pourra être réalisée une
typologiè des commerçants à partir de laquelle des rrpartenairesfl
niêux àefinis seront choisis pour être accompagnés en aval dans
Ieur périple en direction des marchés de détail et en amont dans
leurs voyages de collecte ou d'approvisionnement, notamment
jusgu'au Niger.

20- Le Niger et d'autres sites

Crest au Nigpt, sur le grand site de production de Ia région
de Galmi, euê seront effectuées les principales études des
systènes de production à base d'oignons ou dans lesquels 1'oignon
intervient. Ce travail sera complété d'une étude comparative
conprenant d'autres systèmes de production à base dtoignons dans
d'autre pays d'Àfrique ainsi gu'en Europe (Pays Bas, Espagne).

À Galni, d.eux voies d,accès nous permettront d'arriver jusgu'aux
producteurs : la voie des commerçants qui entretiennent avec
certains producteurs des rapports privilégiés et I ' INRÀN
( f nstitut National de Recherche Àgronornique du Niger ) qui
travaille depuis près de quarante ans, dans cette région, avec
I,fRÀT (devenu CfRÀD-CÀ) au recensement des écotypes adaptés à
I, environnement, à leur améIioration et à leur production et
di ffusion ( voir plus haut le chapitre sur Ia recherche
agronoaique sur l'oignon en Àfrique). I1 demeure néanmoins gue
la généralisation de la culture de l'oignon en Afrique sub-
saharienne ainsi que la diffusion souvent non contrôIée des
différents écotypes à I'ensemble des pays de Ia zone a contribue
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à I'essoufflement du travail entrepris au Niger dans les années
6O sur I'assainissement variétal de cette plante.

Enfin, cette étude sur les circuits de l'oignon en Àfrique de
I'ouest nécessitera probablement quelques séjours de courte durée
dans d'autres pays comme Ie MaIi et Ie Sénégal où, pour ce
dernier cas, est prévue une collaboration avec I'ISRÀ (Institut
Sénégalais de Recherche Àgronomique) qui a déjà travaitlé sur Ia
cornmérciaI isation des oignons produits au sénégal et a donc
acquis une solide expérience sur I'analyse des filières
maraichères en général ( SECK , L989 ) .

Nous ne travaillerons pas outre mesure sur Ie cas sénégalais déjà
bien étuiié mais nous- inspirerons en partie de leur expérience
en matière d, analyse de filière en Àfrique pour corriger
éventuetlement notre démarche et harmoniser I'approche entre les
différents pays concernés par ce travail. Cette harmonisatio*-est
d, autant plus souhaitable entre Ies différents pays que Ia
fi I ière à laquel le nous nous intéressons est justement
internationale.

Le principal aspect de cette harmonisation devra concerner les
protocoles de relevé des prix et d'enguête tant auprès des
consonmateurs que des conmerçants et producteurs.

L- Les différentes ençrêtes envisagées

Les enquêtes constituent 1'un des principaux outils
nécessaires à cette étude. Sont à prévoir des questionnaires et
guides d'entretien pour les différentes catégories d'agents qui
seront rencontrées sur Ia fifière.
Àu regari des expériences acquises au cours d'études préalable
en Centrafrigue et en Guinée Bissau, nous envisageons l-a dénarche
suivante:

2L- Les enquêtes auprès des consommateurs

Ie cremier objectif consiste à évaluer la demande urbaine
constituée par I'ensemble des consommateurs tant nationaux
qu'expatriés. Cela nécessite de savoir Ie volume d'oignons que
la populacion consomme ainsi que Ia variation éventuelle de cette
consommaî.ion au cours de I t année.

Rares soni' bien sûr les consommateurs en possession d'une telle
informat.on aussi existe-t-iI plusieurs façon de Ia reconstituer.
D'une pa:-' en posant des questions sur les dépenses f aites au
marché : Les différents marchés fréquentés, Iâ fréquence des
achats e:la variation de cette fréquence selon les périodes de
I'année, les achats aitleurs qu'au marché, Ia gestion des
dépenses alimentaires, la dimension de Ia famille à nourrir avec
cet argeii-.- , Ia variation de Ia tai IIe de Ia f ami I Ie , etc. . .
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D, autre part en s'informant sur Ies plats consommés et leurs
ingrédients : Ies différentes catégories de plat effectués, Ies
plats correspondants à des occasions spécifigues et les plats de
lrordinaire, Ie détaiI des recettes afin d'évaluer l'importance
des oignons dans chacune d'entre elles, Ie jugenent des
consommateurs sur les différentes qualités de I'oignon selon les
modes de préparation et selon Ies périodes de I'année.

L, éva luacion de Ia demande passe éga lernent par une bonne
connaissance de I 'auto-approvisionnement qui se fait
principalement de deux façon. Soit Ia famille enquêtée produit
eIIe mêne ses légumes et des oignons, ce qui est relativement
fréquent dans Ies villes africaines ou Ie maraîchage périurbain
représence une activité souvent irnportante. Soit cette famille
est en relation avec sa région natale, généralement rurale, et
reçoit d'elle, à 1'occasion de visites dans I'un ou Itautre sens
des produits alirnentaires. PL

Ce genre d'enquêtes peut s'effectuer en un passage, à domicile.
Si ces enquêtes sont un peu longues, elles peuvent être scindées
en deux. Les questions relatives aux dépenses alimentaires ont
intérêt à se faire sur le marché même, ]ê panier de Ia ménagère
à I'appui. Puis un rendez-vous avec ces personnes est pris par
Ia suite afin d'aborder les questions d'ordre plus qualitatif sur
Ies recectês, la variation de la consommation dans I'année et
I' auto-approvisionnement .

Reste gue si I'on souhaite obtenir des informations plus fiables
sur Ia place qu'occupent les oignons dans la consonmation par
rapport à I'ensemble des aliments (céréales/tuberculês,
viandes,/_Doissons, Iégumes, fruits, condiments, boissons. . . ) it
est préférab1e d'envisager un suivi de quelques familles, sur une
plus longue période et de se rendre chez elles par exemple tous
Ies deux jours afin d'en suivre les membres durant toute la
journée, des marchés jusque dans la cuisine (1'enquêteur ne doit
aLors ni participer aux dépenses ni manger avec Ia f arnille ) .

Cette de=nière méthode à I'avantage d'apporter des informations
supplémertaires sur des achats annexes comme Ies ceux effectués
en dehors des marchés, auprès des revendeurs de bord de route,
ou ceux réalisés par les hommes ou les enfants et qui ne sont pas
pris en compte lorsque I'on se contente d'interroger Ia mère.
Mais cet:e méthode coûte cher.

L'ensemlr-e de ces investigations suppose un travail préalable
portant sur différents points. fI importe tout d'abord d'avoir
recensé i'ensemble de l'information disponible sur Ia population
urba ine €-,- ses modes de consommation . D'une part af in d t éviter
de refai=e un travail qui a déjà été réalisé et d'autre part afin
d'y recer.ser un certain nombre d'indicateurs sur cette population
et de s':n servir pour guider notre propre échantillon et lui
pernettre d'avoir Ia meilleure représentativité socio-économique
( ou soci c -professionnelle ) .

À titre i'exemple, des indicateurs employés lors de 1'étude menée
en Guiné= Bissau étaient relatif à la nature du toit et des murs
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des maisons de ra capitale. ces indicateurs avaient le doubre
avantage de nous donner des informations sur re niveau de vie des

fami I res et d, être repérabres à vue rorsque nous cherchions des

famirres à enquêter b.ns res quartiers. D'autres indicateurs
comme Ie nombre de personnes dormant par pièce,,L' équipement de

1a cuisine et Ie mode de combustible employé, l€ niveau de

scolarisation de Ia mère de famille ont également été utilisés
mais i ls ne peuvent servir à juger du degré de bonne

représen-.at ivité de notre échanti I lon qu 'une f oi s nos enquêtes
faites.

Mais en iepouillant nos enquêtes au fur et à mesure, nous savions
instanta::ément s, il f alrail enquêter par Ia suite des gens plus
aisés ou plus démunis afin de rester en phase avec les
indicateurs.

concernart ra population expatriée, ces indicateurs sont big-g sûr
dif féren--s. Ils portent sur Ia nationalité de ceux-ci, leur
profession (dans re privé. et dans le public) ainsi que, dans Ie
cas des "*pàtriés 

ripubl icstr , sur leur statut ( f onctionnaire
internationàI, coopérant, volontaire, bénévole' ' ' ) '

Des entretiens exploratoires sont égalernent nécessaires avant Ia
rédactior de tout questionnaire d'enquête : _9es entretiens
inf ormels se f ont a.tpiè= d'une large gamme d' individus avec une
attention particulière pour les personnes âgées qui nous
informen: sur Irévolution de Ia consommation urbaine durant une
longue p€riode.

Un autre travail préalable porte sur Ie tissu urbain lui-même et
sur les narchés qni s'y trôuvent. Ce travail est d'autant plus
nécessaj_re que Itôn envisage d'enquêter les consonmateurs sur ces
marchés. II nous faut pour cela savoir combien de marchés se
trouvenr en viIIe et en dresser une typologie selon leur
localisa--ion, Ieur statut (marché spontané ou municiPal),
I, impoF-u3.DCê des chalands, Iâ diversité ou Ia spécif icité des
proauits commercialisés mais plus encore selon les horaires
d, activicé, ces horaires donnant de précieuses informations sur
Ia foncrion (de gros, mi-gros, de détail ou d'appoint) de ces
marchés.
Cette tïpologie des marchés nous servira également donc
préparer nos enquêtes auprès des commerçants.

Deux principaux objectifs guident ces enquêtes : s t informer
sur les circuita, leur localisation spatiale et leur mode de
commerc:alisation drune part. Etudier les mécanismes de formation
des prir: entre ces différents circuits et dégager les éventuels
rnai llons d, étranglement qui peuvent nuire à une chaÎne de
commerc::Iisation et à sa compétitivité d'autre part. Ces

',goulots d, étranglementrl s'observent plus concrètement à partir
dé I,ana-yse de la répartition des coûts et des marges entre les
dif f ére:.:i agents éêonomiques d'une f iIière. Ces objectif s
suppose:-- Ia mise en place de plusieurs types d'enguêtes .

4A



Tout d'abord des enquêtes portant sur I 'origine des oignons,
enquêtes rapides réaIisées sur un Iarge échantillon de vendeurs
et permettant des résultats immédiats depuis Ies marchés de
détaiI jusqu'aux marchés de collecte ou les agriculteurs viennent
vendre leur production.

Ces enguêtes consistent à demander aux commerçants où ils
s'approvisionnent en oignons, selon quelle fréquence et si ces
Iieux et fréquences varient au cours de I'année. C'est à partir
de ces enquêtes que I'on peut dresser une typologie des filières,
des circuits courts ( producteurs-consommateurs ) aux plus longs
( producteurs-grosistes-détai I rants-consommateurs ) .

on peut ainsi reconstituer les flux et donc les circuits de
conmercialisation de l'oignon. Ces flux s'expriment le plus
souvent en Z d t oignons recensés ( recensés par tas sur l-es étals
de détail ou par sacs auprès des grossistes). p,

L'expression de ces flux en volumes réels obligerait une enquête
plus lourde comptabilisant I'ensemble des volumes à lraide de
relevés exhaustifs ou de pesées.

Dans un premier temps, ilieux vaut privilégier des enquêtes
Iégères, en un passage, sans trop gêner les conmerçants, surtout
lorsque cette enquête est Ia prenière réalisée auprès dreux etfait office de prise de contact.

Les volumes commercialisés sont plus facilement abordables 1orsd'une deuxième catégorie d, enquêtes relative aux
approvisionnements et aux dépenses qu'iIs engagent. Ces enquêtes
ci ne peuvent s'effectuer quten accompagnant te commerçan€ dans
ces déplacements vers les marchés où iI s'approvisionne.
C'est au cours de ces déplacements que l,on peut avoir des idéesprécises sur les volumes achetés, leurs coûts ( transport, taxes )et les Earges que les conmerçants réalisent car ce type drenquêtedoit donner lieu à des pesées au niveau des Jites
d'approvisionnement ainsi qu,à ceux de la revente.
C'est également à 1'occasion de ces enquêtes que I , on peutaborder Ies thèmes de 1'organisation du réseau, tenter deconprenire ce qui motive des commerçants à avoir recours à une
f i I ière plutôt qu'une autre , à irnporter des oignons plutôt gued'acheter res oignons }ocaux ou inversement.

c'est enfin à I'occasion de ces enguêtes que U on peut plus
sereinenent évoquer les projets du conmerçant, ses difiicultés,
ses faiilites, res possibirités de crédit. ..
ce type i'enquête est à répéter à chaque niveau de Ia filièred'ou I ' j-ntérêt d'ef f ectuer préaIablenént une enquête sur Iesorigines afin de mettre en évidence ces différentJ niveaux.
un autre acteur doit Ie plus souvent faire lrobjet drune enquête
lPecif iq:e : les transporteurs. Dans le cas des f iIières loriguesde I 'oiç::on , le transport peut se f aire tant par route que par

--
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train aussi ces enquêtes devront-eIIes s'adapter au genre de
transport mais aussi au type de personnes enquêtées selon qu'iI
=l "qit de transporteurs locataires du véhicuIe, de petits
entrepreneurs priïes, d€ coopératives de transport, de syndicats
des transporteurs ou de grandes firmes de conmerce international.

Outre le fait que ces enquêtes permettent d'avoir des
inforrnations sur les investissements nécessaires au lancement de
cette activité et sur les marges qui en résultentt elles
permettent égalernent de mieux évaluer Ia place de I'oignon par
iapport aux autres spéculations et donc d'estimer plus finement
te- rôte de ce produit dans I'économie des transports.

Nous retrouvons Ià t 'illustration d'une approche trhorizontalerl
I iée davantage cette f ois à une déroarche systémique qu'à une
étude de filf}re. Mais ces deux regards sont conplémentaires et
inséparables I'un de ltautre- e'i

Le quatrième et dernier grand volet structurant les enquêtes
rupr-ès oes commerçants consiste en Ia réalisation de relevés de
prix sur un très large échantillon de commerçants (du collecteur
à,r* micro-détaillants) et donc de marchés. Ces collectes de prix
permettent de compléter Ia typologie des rnarchés faite
précédennent, dê faire ressortir la saisonnalité de
i r.pprovisionnement de ces marchés sur une année mais aussi
draèèumuler des séries sur plusieurs années et d'en dresser une
évolution. Ces séries pluriannuelles existent dans la plupart des
pays. Mais si ces relevés existent déjà, iI faut prendre soin de
veiifier leurs procédures et Ie matériel avec leguel ils ont été
fait.

Lrenquête sur les prix doit pouvoir par exemple rendre compte
de Ia variabifité ou non de ceux-ci sur un même marché, à un même
stade de La filière. Si les relevés existants n'ont été fait qu'à
partir i, un d, une seule pesée par légurnes et cela seulement sur
quelques marchés, ils ne peuvent pas permettre de rendre compte
de cette variabilité. Or cette dernière -si elle existe- est
drimportance puisqu'elle sert d'indicateur à Ia variabilité même
entre les différents filières en compétitions. II est donc
nécessai re gue sur un grand nombre de marchés soient effectués
plusieurs relevés auprès de différents vendeurs d'oignons.

Sur un -ême marché vendent simultanément des détaillants, des
micro-décaiIlants, guêlques rrgrossistesrr qui écoulent les
invendus aussi importe-t-iI de croiser les prix relevés avec Ie
statut ies commerçants chez qui ces prix ont été remarqués. Or
cela n, est que très rarement mentionné dans les relevés des
services statistiques d'état.

Le dernier éIément explicatif de Ia formation des prix se trouve
en âilofl-, de Ia f ilière, âu niveau de Ia production même.
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23- Les enquêtes auprès des producteurs

L, objectif de ces enquêtes est de pouvoir dégager les
principalés contraintes de 1'offre au niveau de Ia production-
À moins d,être en présence de cas de monoculture d'oignon dans
un système spécialile (cas rares), cet "Pjectif 

suppose Ià encore
d, abbrder cette tranche de Ia fil ière par une approche
systémique. Les contraintes qui pèsent sur Ia production
d'r oignons ( achats de semences et d' intrants par exemples ) peuvent
effeétivenent découler de problèmes de recette I iés à I 'échec
d'autres spéculations.

La culture de lroignon peut également se trouver en concurrence
avec d, autres activités de saison sèche. Qu'iI s'agisse
d, activi-ués plus lucratives ( migration temporaire vers Ies
grandes viIIeL) ou de tâches incontournables conme Ia réfection
â"= toits de pai1le et des maisons en général pendant cette'-nême
saison sèche, etc. . .

crest pourquoi il importe de considérer une unité de production
dans sà gtobalité, cé qui permet par ailleurs d'évaluer Ia place
effectivê que peut occuper Ia production des oignons dans cette
unité.

Face à un s ite de production , d,eux étapes sont à di stinguer - La
première consiste â dresser une typologie des différents systèmes
àe produciion intégrant la culture de I'oignon. La seconde, de
sélèctionrer au sein de cette typologie les familles ou les
villages représentatifs à partir desquels sera entrepris un
travail i'enquêtes plus approfondi.

Une rapiie typologie des systèmes de production peut s'opérer à
partir de qu-eètionnaires réduits portant exclus ivement sur les
brincipal-es caractéristiques de Ia f amille, son origine, sa
ôonpositicn et I, âge des parents, sur les cultures produites et
commerciaiisées, Iés dates lirnites de production des cultures de
saison sèche, sur Ie nombre de parcelles et leurs localisations
et sur les moyens de production (matériel utilisé' recours à la
force aninalè, méthodes d'exhaure de I'eau, emploi de main
d'oeuvrê, capacité de stockage... ).
c'est à ç.artir de ces enquêtes " Iégèresrr ef f ectuées sur un large
échantillcn qu'un prernier traitement des inf ornations (type
analyse iactorielte des correspondances étant donné Ie caractère
qual it,ati: des inf ormations ) peut permettre de mettre à jour les
variables ciiscrininantes qui inspireront Ia typologie et Ie choix
des quelc-:es familles représentatives avec lesquelles sera passé
un temps p j-us long d'observation et d'écoute .

Ces nouv= - les enquêtes , plus longues , pourront approfondir Ies
thènres ei.--rdés au cours du premier passage mais aussi stattarder
sur d' au--:es thèmes te l s que : 1a pl ace gu'occupe I ' activi té
maraîchè=: dans I'ensemble des activités agricoles mais aussi la
place gu= prend cette activité agricole au regard des autres
occupatic:s auxquelles s'adonnent les membres de la famiIIe. Le
calendri== agricole de I'année pour les principales spéculations,
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Ies tenps de travaux (d'autant plus facilement observés que I'on
travaillera avec Ies agricr:Iteurs)- Les modes de
commercial isation et les rapports avec les collecteurs ou les
grossistes, Lrestirnation des recettes et de leurs variations dans
i , année ( approche trésorerie avec mise en évidence des périodes
de 'souiure'r et des .périodes f astes ) . L'évolution historique de
Ia famille, Ies difficultés de son inplantation dans la région
ou Ie vi I lage ( Ies liens faniliaux avec les notables ) , Ies
relations avec les administrations ou les oNG en activité à
proximite, etc. . .

Voir Ia synthèse des différents thèmes abordés dans Ie cadre des
enquêtes sur Ia consommation, Iâ commercial isation et Ia
production dans Ie document ci-joint-

Ces differents thèmes ainsi que Ia description rapide des points
essentiel-s de la méthode ont été testés à plusieurs repri-ses en
Centrafrigue et en Guinée Bissau, ainsi qu'au Gabon, à Madagascar
par drautres personnes du laboratoire d'économie des filières du
CfRÀD, nais tou jours sur Ie thèrnes de Ia production et
commercj.alisation des cultures maraÎchères, dont I'oignon-

II sragit donc plus ici d'un premier bilan de I'état de I'avancée
des rnéthodes â, investigation acquises que d'une adaptation
spécifique au sujet de thèse et au terrain dans lequel cette
étude se réaIisera. Toutes modifications sont envisageables,
toutes ané I iorations attendll.e .

Voir Ia synthèse méthodologiquê, page suivante.
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Ce rappor-- ne constitue qu'une première étape dans la déf inition
et Iràbapration de Ia méthode au sujet. Sujet qui comporte des
éIéments nouveaux par rapport aux travaux déjà entrepris :

circuits internationaux, commercialisation par voie ferrée,
concurrence d'irnportations européennes . - -

Reste, âu côté de ce travai I d'enquête, une somme de travaux
parallèIes d,estinés à aider à I'éIaboration de ces enquêtes et
à Iranalr'se des données collectées. I1 s'agit du travail
bibliographique (déjà entrepris mais loin d'être achevé) ainsi
qurun travail d'archive, c€lles-ci se trouvant en deux lieux
principal-ement : Àix-en-provence et Dakar -

Mais I, e::semble de ces points de méthode ainsi que les grandes
phases d'investigation en Europe et en Àfrique sont récapitulés
àans Ia proposition de calendrier de travail qui suit.

H- Prolrcsition d'un calendrier de travail

II est prévu, pour Ia première année, d'organiser le travail
autour de trois axes rna jeurs : la recherche bibliographique, 1ê
commerce international des oignons, I'analyse des filières de I'
oignon en Àf rique ( production locaIe et irnportations ) .

24- La bibliographie, de novembre 93 à ianvier 94

La =echerche bibliographique, déjà entamée, devra se
poursuivre dans plusieurs directions : Ies documents de 1a
recherche, les travaux des organismes de développement (de Ia FÀo
aux oNG) et les archives.

Concernan:-- 1a recherche, plusieurs thèmes sont à approfondir. Sur
Ie plan théorique se développe une réflexion autour de
I'intégracion économique en Àfrique et de ses perspectives face
aux ag=essions de I'environnement international . Ces
préoccupâiiohs, abordées par les voies de 1'économie, ne doivent
pour autant pas occulter Ia recherche transdiscipfinaire menée
en France sur les possibles interférences entre I'économie, Ia
géograph' 3 , 1'histoire , Iâ sociologie et 1'agronomie. or ces
disciplines contribuent chacune à une meilleure analyse des
phénomène= d'intégration par Ie commerce entre les différents
pays d'Ài=ique de I'Ouest.

À titre i'exemple, L' analyse historique des réseaux marchands de
produits iégumiers pourra peut-être perrnettre de mieux comprendre
les facte-rs explicatifs justifiant I'essor ou la disparition des
produits raraîchers ou des légumes de plein champ avant et
pendant :'époque coloniale ainsi que rnaintenant. L'ob jectif étant
pour I'ép.:que actuelle de savoir si Ie nouvel essor de Ia culture
de I'oigncn et du maraichage en généraI, que I'on observe depuis
une ving-- = ine d'années en Àf rique , est réversible ou non. Cette
approche, réalisée par des chercheurs de I'INRÀ au sujet des
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filières légumières en Europe (coDRoN, 1993), a égal'ement été
abordée pa; res anthropologues de I ' oRSToM, en Àfrique
(ouEDRÀoc-o, L993) -

L, histoire , L, anthropologie , aux côtés de I 'éconornie , contribuent
à leur tour à I , analyse des mécanismes d'intégration par les
échanges .

Ce thèrne de I, intégration par une intensif ication des échanges
s, expriroe dans I, espace et f ait également I'ob jet de recherches
chez Ies géographes par Ia voie des rnodèLes de diffusion
spatiale.

Une autre réflexion se détache désormais de Ia seule analyse des
échanges ( qui concerne avant tout les commerçants ) , pour se
tourner ,rers les rapports entre les commerçants et les
producteurs ainsi que vers Ia capacité de mobilitÉ= et
à, adapta-.ion des systèmes de production selon ces rapports avec
te nonde narchand. Sur ce thème encore, de nombreuses études ont
été faites, notamment à 1'occasion de monographies et d'analyses
de terroir.

D'un abord moins théorigue, Ie thème même d'analyse de filière
renvoie lui aussi à une somme d'études déjà réalisées contenant
de nombreux détaiIs néthodologiques et d'utiles informations pour
quicongue entreprend d'étudier une filière longue. Ces travaux
Jont sôic des études de cas, concernant I'activité économique
dropérateurs privés, à I'exemple de Ia thèse de PIÀ PÀLLESCHI sur
Ia fifière de la tomate en Côte d'Ivoire, soit des ouvrages
rendant compte de Ia néthode ttanalyse de filière" correspondant
à Irétude des effets économiques d'un projet de développement ou
drune politique agricole (DURUFLE, FÀ\m,E et YUNG, L988).

En rnatière de projet de développement agricole, i1 est prévu, dès
janvier, un séjour au centre de documentation de Ia FÀO, à Rome,
àinsi gu,un séjour à Londres, pour s'informer des études faites
sur 1e Èhème des échangres internaf ricains et du commerce des
produits naraîchers dont les oignons. La documentation anglo-
saxonne 1rcrte particulièrement, en Àfrique, sur Ie Nigéria (très
impliqué par ses rapports avec Ie Niger), I'Afrique de I'Est et
Àustrale, régions sur lesquelles la tittérature francophone est
peu déveicppée. Et si notre terrain d'étude reste I'Àfrique de
IrOuest, nous n'excluons pas Ie principe d'études comparatives,
bien au contraire.

Enfin êS-- également prévu en novembre ou décembre un passage aux
archives d'Àix-en-provence sur Ie thème du conmerce Iégurnier en
Àfrique ie l'Ouest pendant la période coloniale (18e0-1960).
Une secc:de période de travail sur archives sera à prévoir à
Dakar.
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25- Le conmerce international de l'oignon : février 94.

II s'agit essentiellement d'obtenir des informations sur les
échanges entre les pays exportateurs d'Europe et I'Àfrique de
I 'Ouest . Trois pays de Ia CEE seront étudiés en priorité :

l, Espagne, les Pays Bas et Ia France. Les premiers pour leurs
exportations effectives sur I'Àfrique et Ie dernier pour ces
rapports privilégiés avec ce continent et pour le marché qu'iI
pourrait représenter aux oignons sub-sahariens.

A ce ti-.re, I 'oignon précoce cultivé en Europe , concurrent des
oignons d'Egypte sur Ie marché communautaire, suscitera un temps
d'observation de notre part en février, durant sa période de
producti on .
Une mei Ileure connaissance des marchés communautaires et
internationaux de l'oignon suppose de pénétrer dans Ie milieu
prof ess i onnel des coopératives de production , des syndica+,s des
négociancs et des exportateurs, des marchés de gros, des
opérateurs des marchés aux cadrans... Nous pensons qu'il sera
plus facile d'y avoir accès par I'intermédiaire des producteurs
eux-mêne d'où I'intérêt de privilégier, dans un premier temps,
la période de production des oignons d'hiver, en février. Une
seconde phase d'observation des marchés internationaux depuis
1'Europe s'effectuera en septembre L994 , à I'occasion de Ia
commercialisation des oignons d'été ( non précoces ) , et de Ia
commercialisation d'une partie d'entre eux vers I'Àfrique. Entre
l-es mois de f évrier et septembre, Ia collecte des informations
se fera en Àfrique.

26- La filière de I'oignon africain. de mars à août 94.

C'est effectivement entre mars et août L994 qu'est prévu Ia
première mission sur Ie continent africain - Cette période offre
un double avantage . D'une part , c 'est en saison sèche ( de
décembre à mai ) que sont produits les oignons dans la zone
sahéIienne. Nous pourrons donc observer dès mars la production
puis la commercialisation de ces oignons. D'autre part, êD août,
I'oignon loca1 vient à se raréfier et laisse place aux oignons
importés d'Europe.

Àussi , a_orès un mois de mars de présentation, dê prises de
contact et d'enquêtes exploratoires , notamment dans un granc
centre ce consommation tel Àbidjan, des enquêtes de consonmation
seront-elles à prévoir en avril et en août afin de comparer le
comportenent des consommateurs face à ces deux périodes
distinc--es dtapprovisionnement. Àu cours de ces deux mois seron'u
égalemerc effectués des relevés de prix et un repérage des
différe::es filières en activités.
Mais la :emonté des filières de I'oignon africain se fera duran-.
Ia péric':e de commerciarisation, entre mai et juirlet.
En mai e: juin s'effectueront les enquêtes auprès des comnerçants
contacies pendant les enquêtesrroriqinerr et les relevés de prix
d'avri I . Nous privilègierons alors les filières longues en
provena:3e d'autres pays africains (Burkina Faso, Niger... ) .
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À ce ti-.-re sont prévues d, éventuelles missions courtes dans des

pays dont Ie rôIè s'avérerait non négligeable conme Ie MaIi, le
Tchad ou Ie Sénégal -

c, est à partir de cette remonté des firières les prus
représentatives que seront choisis res site de production (deux
ou trois ) où ="iot C entrepris en juillet et début août les
enquêtes de système de production '

L, ensenble des contacts sera ainsi pris avec Ies différents
acteurs des circuits de commerciarisations de terre sorte que
pourra être envisa gé, I'année suivante, un retour auprès de ceux-
ci (ou c,une partié a'entre eux) pour un travail plus approfondi'
cette premièie année sera égarement destinée à nettre en prace
des protocoles drenquête (cornpt.ages dans des marchés frontaliers,
suivis rapprochés dè consommàteùrs, relevés de prix) qui seront
maintenus b-r les partenaires locaux, €t cela même durant notre
absence.

I1 est en effet prévu que nous retournions en France en septembre
pà"r suivre Ie marchd européen de I'oignon d ' é.té et remonter
ainsi res exportations "uro-péennes 

depuis r'Àf rique (d'Àbidjan
ou de Dakar ) et pour, dès bctobre, Cra.railter à une prernière
synthèse des informations collectées, cela jusqu'en janvier 1995'

II serart difficile de réfléchir au progranme d.e cette année L995
dès naintenant, étant donné qu'if sera particulièrement
conditionné par les résultats et lel interrogaligns qui sortiront
du prenier àepor-.illement des enquêtes réal isées au cours de
I, année Lgg4 . I1 reste néanmoins que cette année 95 sera
probabt ement davantage orientée vers un approfondissement des
données de Lgg|, .r, -ptiviléqiant des rapports plus suivis et
durables avec quelques agents bien déterrninés de Ia f ilière.
De même , Lrannée 1995 donnera lieu à une étude tournée vers les
potitiq,-res agricoles concernant le commerce légunier entreprises
b"r IeJ gouvernements et les organismes internationaux.
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Une prenière réflexion portera. sur I'obstacle à faire
correspondre I,analyse des résèaux qui compos"lt Ia filière des
oignons en Àfrique de Irouest à une interprétation théorique des
phénomènes observés -

un deuxième point s, attachera davantage à faire ressortir
ù".tlues interrogations inspirées de ce rapport, étant entendu
q.t. é" document est un point de départ pour un travail de plus
Iongue haleine -

concernant I, environnement théorique et méthodologique de ce
travail , nous retiendrons, à I'inage de ce= ruralistes
africanistes français, qu'une analyse correct des résea*>< de

commerciarisation de rroignon en Àfrique de youest passe par une
approche socio-économique his_torique et spatialisée ' une démarche
inductive reposant sur I'analyse simultanée de réalités locales
;t régionaràs, râ prise en compte des individus et des
structures. - -

L, individu est bien membre d'un groupe sociat, r€Iativement
contraint par les rapports qui existent entre Ies différents
groupes. ltais iI est auèsi acCeur socio-économique, FêIativement
iiurà, câpable de prendre des décisions , d'éIaborer des
stratégies et de ce rait dradhérer à des logiques de comportement
non réductibles à Son appartenance à un groupe.

Le soucis dranalyser Ia richesse d'une réalité à grande échelle
(Iocale ou réqionale) nous fera opter pour une voie médiane
entre 1, indiviâualisme méthodologique prôner par Ie néo-
classicisme et le tf hol ismett rnéthodologique auquel lui répond
I, institutionnalisme et qui privitégie Ie tout aux unités qui Ie
compose. L'unité et Ia grônarité sont indissociables et Ia
compréhension dtun élénent dtun systène réclame une perception
de l,en.emble du système (COLIN et LOSCH, 1992).

DraiIleurs, sêlon ces auteurs, cette approche multidisciplinaire
et non-orthodoxe ( peu suivie par les anglo-saxons par exemple )
ne sresÈ pas forgée sur Ie nécessaire empirisme qu'impose ltétude
du monie africàin mais résulte bien plutôt d'une tradition
intellectuelle française dans laquelle Ia théorie fait davantage
place à une culture, une façon ae penser qui s'offre ainsi Ia
po==ibi.L ité de s , approprier les richesses de rnultiples courants
et écoIes.

Et ce carrefour consensuel s'est trouvé renforcé par I'apparition
de nouveaux outils tant employés par I'agrononie que par Ia
socio16r':ie, tant pour des analyses rtmicrorr que pour des analyses
tr macrott .

Àinsi , i ' intérêt d,, une théorie, dans notre domaine, serait de
pouvoir intégrer Ies contraintes, les incertitudes, Ies
irratic:alités, Ies rapports sociaux...ce que par définition une
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théorie évacue dravance pour pouvoir atteindre Uabstraction et
i i"n j ect ivité qu'on attend d' e I le '

par contrre, les différentes études déjà réarisées permettent de

confirner yhypothèse d,un commerce lnternationar de rtoignon
entre de nombreux pays d'Àfrique de I'Ouest ' et plus
particurièrement entre ra zone soudano-sahérienne de production
et la zone côtière du golfe de Guinée.

cependant, râ production et ra comnerciarisation des oignons
évoluenc en Àfriqrr" à très grande vitesse. Les travaux ef fectués
sur res amériora€ions variélares pernettent désormais d'étendre
la culture à. I,oignon sur des espace= de plus en plus grands et
variés.

Le sénégal produit des oignons de façon intensive avec deux
périodes ae pioauction ( en =âi-son sèche et en septembre ) et-cesse
d'être inrPortateur -

Le Burkina Faso développerait sa production d'oignons au point
de ne plus avoir besoin-a'en inporter du Niger '^

La côte d'rvoire e11e-même se mèttrait à produitg ses oignons-
Le Niger perdrait son rôIe de fournisseur régional ' Les volumes
commerc j-aI isés entre les pays ne risquent-i Is donc pas de

diminuer ?

La culture de rroigno.r si erre s'affranchit des contraintes qui
impos€n-u une "o*-ptémentarité 

entre les di f f érents espaces
ecôIogigues en af iique de I'Ouest, échappe d-u 

-même 
coup aux

réseaux de commerciat-isation qui vivent de ces dif férences agro-
cI imatisues .

La multiplication des sites de production ne risque-t-elle pas
arors oe nuire au conmerce 'rong'r , à ses réseaux et de rerégiuer
I , activ:té marchande au rang d'un" simple fonction d'appoint
comme cera peut s'observer dans Ie cas du naraÎchage péri-urbain
? Ces p:oariits agricoles peuvent- i Is prétendre à long terme à

favoriéer I'intégration écononique ?

Face à une terre évorution , i I importe d'observer 1es
profess:cnnels du conmerce et de comprendre leurs comportements '
commen-u réagiront les conrmerçants f ace à I'explosion des sites
de proc'':ction ?

Du moins serait-ce un moyens comparer les différentes filières
ainsi q:e leurs degrés de performance et de compétitivité. une
cornpéti=rvité, nouJ Ie voyons ici, tr€ se raisonnant pas sur des
seul-s c:i-tères économiques et financiers mais, si I'on souhaite
s , adap-,-€T au contexte d"orlomique de I 'Af r ique , sur des critères
d, adap:----ion qui renvoient égàlement aux f acultés humaines -

par ai- -eurs, à une analyse de la compétitivité de différents
réseau>: je commercialisation ne doit-on pas en ajouter une entre
commerc =:rts et producteurs ? Jusqu' à présent , Iê -pouvoir de
négocia---on revenait à celui qui possédait une bonne information
sui ]es prix de I'oignon ainsi qu'une importante capacité de
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stockage, reviendrait-i I davantage aujourd'hui à celui qui en
produit ?

Ces différentes interrogations guideront I'étude de la filière
de I'oignon. Mais Ie caractère récent du maraichage et plus
encore de sa commercial isation ne perrnet pas un recul suf f isant
pour asseoir toute prospective. Nous nous en tiendrons à quelques
Èypothèses et porterons un regard tout particulier sur 1es
rapports entre les commerçants entre eux et entre Ies commerçants
et les producteurs, notamment au sujet de I'organisation de Ia
complénentarité entre oignons locaux et oignons importés.

Car 1'étude de Ia commercialisation des oignons en Àfrique mène
à une autre confrontation, c€tle des oignons produits en Àfrique
et des oignons irnportés d'Europe . L'importation d'oignons par des
commerçants africains a-t-el Ie à voir avec I'éventuel Ie
di f f iculté que ceux-ci rencontre à naîtriser I'évolutiorr-de Ia
production locale ? Quoiqu'iI en soit, cette dualité de Ia
filière oignon en Àfrique conduira à se pencher sur les effets
de Ia politique agricole des gouvernements africains d'une part
et de Ja communauté européenne, première exportatrice vers
I'Àfrigue, dtautre part. Car pour les oignons conme pour beaucoup
d'autres produits, I'activité marchande en Àfrique est
considérablement sensible aux décisions politiques prises or du
continent, êD témoignent les accords ÀCP et plus récemment
encore, Ies dernières mesures prises sur Ia dévaluation du franc
CFA.

Les différents axes de recherche présentés tout au long de ce
texte traduisent la richesse du sujet. Peut-être certains seront-
ils délaissés durant la recherche aux profit dtautres. Mais cette
séIection ne semble pas s'imposer à ce stade préparatoire de
I'étude. Ce texte est avant tout destiné à pernettre de cerner
plus finement les linites et donc Ie corps du travail de thèse.

-Tllrr-tlttr 
t tF tr r rrr tu --.
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