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O INTRODUCTION

CaractÉrisé par des disparités hydrographiques, géo-
morphologiques, climatigues, Eociales et ÉconomiqLres, Ie f'fal i,
couvrant une superf icie totale de t.74Q.OOO k.m? et cornptant
7 .62u^ .223 habi tants ( I ) demeure un pays à vocation egro-
pestora I e. LeE activi tÉs agri col es restent pour I a pl upart-
tributaires de la pluviomÉtrie. Les spéculations pluviales
p,rincipales sont: le mil, le sorgho, le coton et l'arachide.

Partout où le régime hydrographique permet la mise en place
d'inf rastrlrctureg de maîtrise de I'eau et de systèrnes
d'irrigation ( Of f ice du Niger et Zones inondÉes de l"lopti par
exernple)r la culture irriguÉe de riz ainsi que le rnaraîchage
sont pratiquÉs, Les principales zones de production rnaraîchère
àu l"'lali sont :

Pl ateau Dogon ( Bandiagara )

Zone de I'Office du Niger
Ségou ( f"'lacina )

PÉrirnètre meraîcher de Barnak o
Pêr irnÈtre i rrigué de Baguineda
Koutial a Bougouni Sikesso
Ceinture meraîchÈre de Kati
Cein turre mâraîchÈre de Kayes

L' avènernen t des peti ts barrages sur I e pl atean Dogon a créé
un cadre favorable au maraîchager cp gr-ri s'est traduit per Lrne
âLlgmentation considÉrable du volume de prodr-rction rneraîchère et
notamrnent cel le de I'échalote! avec comme ef f et I a chr-rte du
prix au producteur de I 'Échalote r EUrtout pendant I a grande
période de production maraîchère ( Janvier- Avri I ) . I I est à
noter que I a production rnaraîchàre et particr-rl ièrement de
l'Échalote, spéculation maraîchÈre la plus importante, procLrre
au peysan dogon l'essÊntiel de Eon revenLr monétaire destiné à
la satisfaction des besoins monétaires et particulièrenent à
I'achat de cÉrÉales pour cornbler le dÊficit cdigalier notoire.

Alors qu'en FÉvrier 1989, 1 kg d'Échalote fraiche procurait
au Faysien dogon Lr7 kg de rnilr €n FÉvrler 1??O le kg d'Échalote
fraîche r'l'a procurÉ au peysen dogon que 016 kg de rnil.Si l'on
maintenait le prix du mi I cclnstant et Él irninait ainsi l 'ef f et
de I a mauvai se cempagne hi verna I e, due à I ' at taque de
sautÉriauxron aurait 1 kg au li.er-r de Or6 kg de milr cB q'-rl
impl iquerai t une dÉtêrioration des termes de I ' Échange de
l'êchalote fraîche de 4L'I en FÉvrier 1990, Ee chilfre est assez
éloquent pour illustrer la dêgradation de Ia situation
éconorni que du pays dogon .

C'est pourqr.roi la deuxiÈme phase d'exÉcution du Projet
Vulgarisation Agricole en Pays Dogon met l 'accent ELrr I a
conservation. la transformation et la commercial isation des
produits maraîchers (?l .

BCR (Bureau Central
la population et de
Rapport d'évaluation

de Recensement ), Recensement GénÉral
L'Habitat (du ler eu 14 Avril 1987).

(PVAPD) l'lali, Janvier 1998. p.47

de
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Conf ormÉrnent aux termes de réf Érence ( annexe O ) I a présente
étude a pour but de col I ecter des informations rel atives à I a
production et à I a cornrnercial isation des produits maralchers du
P I ateau Dogon et de formu I er deE suggest ions quan t à
I ' amél ioration de la cornrnercial isation des mêmes produits à
f intÉrieur du f"{ali et dans les pays voisins, Cependant, seu.le
une approche g I oba I e de cette Étude perrnettra de cerner pour
deu x ralscln5 principeles la probl Ématique de la
comrflercial isation des produits maraîchers dlr plateau Dogcrn.
D'.abord, le Plateau dogon n'est pas la seule zcrne importante de
production rnaraîchère au l'lali, L'étude doit en tenir cornpte en
fournissant des informations rel atives au potentiel de
production maraîchère d' autres zoneË du l"la I i qui reprÉsenten t ,
de fai t, des zones concurrentiel I es pour I e pl ateau Dogon . En f in
les produri ts rnaraîchers cornmunÉment commc rcial isÉs r Ftotarnrnen t
I'échalote, visent les mêmes rnerchés et particulièrement celui
de Bamako qui reprÉsente le plus grand centre de consotDrnetion
de produi ts rnaraîchers du fYfa I i et I e point à parti r duque I
tres produi ts sont distribuÉs à I ' intêrieutr et à I ' extêrieur du
pays. fl falrt donc, à côtê de l'évaluation du potentiel de
production rnaraîchère, une Évaluation de la capacité
d ' absorption des rnarchÉs ainsi qu' une ana I yse des ci rcui ts et
mÉcani smes de rnerché .

Ainsi, t'êtude est structurÉe de f açon à coLlvrir I'ensernble
dee termes de rÉfÉrence, hormis une étude approfond ie des
marchÉs de produi ts rnaraîchers dans I es pays voisins , I aque I I e
sere entreprise en temps opportun r Et cel a en .rapport evec I eE
prospections de marchê dang lesdits pays,

Le premier chapitre traitera de l'Évaluation du potentiel
de production hivernale et maraîchère eu Plateau Dogon. Tant du
point de vue du calendrier agricole que dr.r point de vue
Économigue, les deux types d' ' activi tés agri col es son t
intimenent I iÉs Eur le PLateau Dogon et particul ièrement dans
le cercle de Bandiagara . Dans une tel le situation de
congruence des deux types d' activi tés, I ' appréciation de I a
production et de I a commercial isation des produi ts rîaralchers
Eur 1e Plateau Dogon ainsi que la recherche de soluttions eux
problèrnes de cornmercial isation doivent nêcessairement tenir
compte du potentiel de production hiverna I c,

Le deurxième chapi tre concernera I a production
concurrentiel 1e dans d' àutres zones du f"fal i et dans les pays
voisins, A caLrse de l'insuf f igance des donnÉes chif f rÉes st.rt- le
secteur du rnaraîchage au F'lal i ,l 'êtude ne pourra se pencher que
sur I es zones de production rnaraîchère les plus importantes,

Dans l e troisième chapi tre i l sera Éva l uÉ, sur l a. base des
données disponibles, la demande effective intÉrieure de
produits maraîchers notamment I'Échalote, afin d'avoir une idÉe
de I a cepaci tÉ d' absorption deE tDarchÉs intÉrieurs.

Le quatrièrne chapitre Ei'occupere de I 'of f re de prodlti ts
maraîchers et particulièrement de l'enalyse de la nature de
I 'offre de produits maraîchers, notamment I 'échalote. En
gÉnéral, la plr-rpart des prodlrits rnaraTchers sont caractérisÉs
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oar l'inÉlasticrte de le'-rr of'fre qLr elle que sort Ia =rtr-tat.ii:r-'
dur rna r- c hé .

Dans le cinqr-riÈrne cl-rapitre. i1 ser-a DrocÉdÊ â I anâ1;2s6, de--
rnÉcani.srnes de rnarché ainsi eLre des crrcuri ts d?
cornrnercialisation en vLre d'apprÉcier lelrr efficacir-É et le,-rr-
ef'ficience. Le sixième chaEritre se penchera slrr- l'e><For-t;{.-,"c,n
des produits rnaraîchers, La qual itÉ des données disponibles ne
permettra certes pas la quant-ification pi:acte de= export-:t-rL-,r-r=
de. orodr*rits maraïchers. Cetrendant. des indicatians =F..,r'rt.

.dr:nnees sLlr le= F.ra'r'E .roigin= \./er= le=qurels 1Ëq r:ir-i.-rtj,,.,ri=
rnàr'aichers =ont- exFortÉs ain=r qLre =Lrr- i== t:.rte= de FrLrd'-r.t1.:
e\(Erorf-Ê=.Enf irl . i. l =era formr-rlÉ dan:; l:: SeFtrÈme cl'ra[-'1t'Ê '.-lÉ -

EL(Ççest-ic'n= r*laf-i'zpÊ à 1 amelicrratrorr de la Ëornrnerctalr=;1. .,rl

rJes ç:r orJ'*ri t= maraichers dr-r Pl ateau Dot:crn , .

l EVALUATION DU POTENTIEL DE PRODUCTION HIVERNALE E'r HARAIT;F||:1{E
AU PLATEAU DOGON (Bandiagara)

f-1 Présentaticln du cercle de Bandiagara

1.1.1 Limites, géographiques" relief , sols, GIimat, végétatr.clrr,
hydrcrgraphie.

Le cercle de Bandiagara appartient â la reqr.on ËcCInllrrir,f,LrÊ-
de l"lopti. Il tronstltr-re avec les cercle= de Oer-rent3a. lt,or',-r =L
Banl.:ass le Plateau Doçon. C'est Lrrre entité qéographt,:1,.,e
homogène. sitlrée à l'Esr- de Pfopti et limit-ée1 âLr l.lord pêr l=
15' parallèle, aLr Sr-rd trei- le L4" parallèle, à l'Ouregt Eài- l;
plaine allurvrale du Bani-Niger et â l'Ë.st- per- la Talai:=e i,l:.,

Bandiaqara iAnnexe L). Il e=t Éonstitr-rÉ d'urr enorlernÊ''rL -l*
bancs qrÉseLrx dont la par-tie sctrnrnitale. d'trne epai==e,-tr-
d'environ 60() rn constitue les grÉs de Bandiagara. I I s'aqi t cle
grÉs siliceux, caractÉrisés par Lrne grande hÉtéroçÉnétté.

Tou t cornrne I e res te du Plateau Dogon, le cercle de
Bandiagare eËt cerectÉrisÉ per un rel ief très eccidentÉ,
composÉ d'urn massif ÉlevÉ (150 -5OO rn d'altitude en moyenne)
entourê de zones bassel, I l couvre une superf icie de 8.ztq km?.-
répartie en hui t arrondiesements, à savoj. r l Cen tra l r Dourou ,
Goundaka, KendiÉ, Kani Gogouna, Ouo, Ningary et Sangha ( annexe
1)

La situation gÉo-morphologique du cercle de Bandiagare
justifie Ia rareté deE sols agricolesr eui ne reprÉsentent de
façon estimativer euê 227. de le sLtperficie totale dtt cercle(
soi t envi ron f8O OO0 ha ) ' I e reste Étan t occupÉ par des
affleurements rocheux, A câuse de l'insuffisance de couvert
vêgÉtal, ces sols Ëont gÉnÉralement pauvrels.

Le cl imat rÉsul te de la transition entre le cl imat de type
sahÉl ien et le cI imat de type soudanien. I I est caractÉrisé par
une tempÉrature rnoyenne annuel le de 29, t"C avec un rnaximum àux
rnois d ' Av r Ll / llai et un mi,nimum eu mois de Janvier ( annexe 2) i
une humidité relative annurlle rnoyenne de 447. dont le mexirnurm
se situe aux rnoiE d'Août, Septembre. Octobre et le rninimurn eLr i
mois de Janvier, f'lars, Avril (annexe 5)r un ensoleitlement
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minimal de 6 17 heures/ jour en Jui I let, qui augmente pour
atteindre son tnaxirnum en FÉvrier avec E|,4 heures / jour ( annexe
4); l'Évaporation journalière fnoyenne pour l'annÉe d'une nappe
d'eau.libre est de 614 mm/jour evec un rnexirnum en Avril (8r?
mm/ jour ) et un minimum en Septernbre (4 14 mm/ jour ) ; une saison
pluvieuge gui s'Étend de lvfai à Octobre avec une plurviomÉtrie
moyenne interannuelle de 5LZt4 mrn en 35r? jours (1956-1?85) et
une vitesse moyenne rnensuelle du vent de ?rZm/s(annexe 5).

' La vÉgÉtation du Pl ateau Dogon trouve Eon ret I et dans I a
transi tion en tre I e cl imat de ty pe sahél ien et I e c I imat de
type soudanien. Ainsi, on y trouve auEsi bien des essences
forestières du climat sahÉlien telles que: Acacia albida,
Balanites eegyptieca, Ziziphus rneuritania (espèces ligneuses),
Cenchrus bi f t oruÉ et Pani cum I acturn ( graminées ) r que des
espèces I igneuËes carectÉristiques du cl imat soudanien tel les
que: Butyrosperrnum perkii , Parkia biglobosa, BoressLrs
acthiopurn, Tamarindus indica, Andansonia digitata ou Lannea
acida . La rÉparti tion de ces espèces dépend des condi tiong
édaphyques, de la disponibilitÉ en eau ainsi que de l'action de
I ' homme.

Du poin t de vue hydrographigue r uD cours d ' eau temporai re,
le Yamé et ses principaux sffluents, le Douro et le
Djoundiourou parcourent le cercle de Bandiagara. De Kani-
Gogouna à Bandiagera I a direction du cours est orientÉe NE-SO
pour ensuite prendre une direction NCI pour rejoindre Boundaka,
où il se jette dans une dÉf luence du Bani.

1..L.2 Situation dêmographique

Selon le recensement GÉnÉral de la Population et de
I'Habitat de L987, le cercle de Bandiagare compte 18O 847
habi tants contre 1 5? 690 habi tants E n t?76, soi t un
eccroissement en 11 ans de L3r27.r cp qui équivaut à un taux
annuel d' accroissement de L r27., très inf Érieur eu taux nationa I
de 2r57., Cette faible croissance de la population
s'expl iguerait d'une part par les conditionr de santÉ précaires
Bt, d'autre part, par le phÉnornÈne de 1'exode rural, It
sémblerait qLre 2O7, des jerrnes Dogons s'Établiraient horE dur
Plateau Dogon, La population est rÉpartie cornrne suit entre les
huit arrondissements ( annexe 6 )

Les plus fortes concentrations de population sont
enregistrÉes au Sud de Ouo r âu Sud-Est de I ' Arrondissemen t
Central , à Dourou, Sangha, Kani Gogouna, Ningari .

Du point de vue ethnique, les Dogons représentent 957. de la
population du cercle de Bandiagare, les Peulh 47. et les autres
ethnies t7..

1.1.S llatrice de distance

La rnatrice de distance permet d'apprÉcier la position
concurrentielle du Plateau Dogon per rapport aux grands centres
de consommation. Ainsi, Bandiagara egt à 75O km de Bamako, 1413
km d' Abid j an ( Cote d' I voiFe ) r 372 krn de Sikâsso, Gluant à Niono.
la deuxième grande zone de production d'Échalote, elle eEt à
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335 krn de Barnako,
( annexe 7, .

1 O75 km d'Abidjan et 3O2 k.rn de SikaEso

I

Au plan maraîchager le Plateau Dogon se trouve à cet effet
dans un cercle d'intengitÉ peu favorable à la production
maraîchère à grande êchel le. A part I a tomate et I ' aubergine
locale produites à Boundaka et qui répondent àux besoins des
marchÉs loceux et des merchÉs de Mopti/ SévarÉ, I'échalote
fraîche est destinÉe en grande pertie aux marchés de Bamako.
Pnésentement, I 'offre de I 'Échalote fraîche du Pl ateau Dogon
s'oppose â cel le de la zone de I'Office du Niger et peut être
dans un proche avenir â cel Le d'autres zones de production,
notammen t Baguineda ( 35 krn de Bamako ) où des périmè tres
maraîchers sont en cours d ' amÉnagernent , Les avan tages
cornparatif s sont Eens doute du cotÉ de la zone de l'Of f ice du
Niger.

L' Él oignement du Pl ateau Dogon des grands centres de
consotnmation se tradui t , d ' une f açon généra I e, par une Fosi tion
concurrentiel le dÉfavorable dont les indicateurs les plus
pertinents sont 3

coûts de transport élevés;
pËrtes élevÉes pendant le transport;
réaction I ente des producteurs et des comrnerçan ts à I a
situation du rnarché.

L.2 Potentiel de production hivernale

L; évaluation du potentiel de production hivernale aux fins de
la prÉsente Étude se justifie pour les raisons suiventes r

La production cêrÊaI ière ,actuel le du PI ateau Dogon
( Bandiagera ) ne couvre qLi' à 4A7. I es besoins céré,a I iers
des popul ations ôgricoles . Ce dÉficit est imputable
d'une part à la dÉtêrioration de la situation
pluviomÉtrique pendant les ô0 derniÈres années et d'autre
part et-r rnanque de terre. ;
La production pluviale bÊnÉficie de la plus haute
prioritÉ pour les populations rurales, l'objectif de
toute exploitation egricole slrr le Plateau Étant
d ' egsu rer I ' au toconEornrna t i on en mi I I
La production maraîchèrer âu delà d'une très longue
tradi tion est devenue un rnoyen de survie privi I ÉgiÉ sur
le Pl ateau, El le procure au producteur un revenu dastinÉ
à 1a Eatisfaction de besoins monÉtaires (paiement
d'impôts par exemple) et à cornpenser le déficit
cérÉal ier. El le est à cet Égard un ÉlÊment trÈs important
du système de production familiale.
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L .2 . L Superf i cies cu I tivées

Pendant la carnpegne egricole L9B,6/87, les cultures
hivennales ont ÉtÉ pratiquÉes rur 37 OOO ha (3) représentant
227. de la superficie totale du cercle de Bandiagara (8 ?Lq
kmZ). Le rnil est de loin la culture hivernale la plus
importante evec 29 514 ha représentant 8'O'A de la superficie
tota I e ernbl avée. Les autres spécu I ations pratiquées , rna i s
d'importance marginale, sont le sorgho, 1e riz, le fonio' le
ntÉbé, I'arachide, le sésarne, le voandzoLl et l'oseille qui sont
cul tivés généralement per les f emrnes, procurant à ces dernières
un revenu non nÉg I igeabl e.

La superficie des cultures pluviales par actif est fonction de
la diEponibi t ité des terres autour des vi I lages. El le est en
rnoyenne de 0,52 he. Les rendements rnoyens/ha sont de 47O kg
pour le mil, 35O kg pour le fonio et 5OO kg pour l'erachide et
le niêbé, La production de mi I est d'environ L4 316 T,

L.2.2 Èlode de production hivernale

On rencontre génÉralement à Bandiagara deux modes de production
hivernale, à savoir 3

L' exploitation cotnrnune des champs fami r r",.r"
membres de I ' expl oi tation ;
L'exploitation des parcel les individuel les
cultivéeE par les fils tnariés et leurs fami
deux j ours par sernaine

1.2.S Calendrier de production pluviale

Le ca I endrier de production pl uvia I e est en annexe B ' I I
eEt d'un intérÊt capital pour I'apprÉciation du potentiel de
production maraîchère dans la mesure où il fait ressortlr des
si tuations de concurrence, tel I eg que I a concurrence en tre I eE
temps de traveLtx de récol te et d ' entretien des perce I I es poLlr
un nombre constant d' acti fs, et I a concurrence entre I es terres
utilisÉes pour les cultures hivernales et les terres
maraîchères dans les zones d'influence des barrages,

Êomme ÉvoquÊ plus haut et cornme le fait ressortir une Étude
menÉe sur le Plateau Dogon, consÉcutive à I ' introduction de
sÉchoirs Eolaires au Platear-r Dogon ( 4 ) , 937. des meraîchers ne
sont pas disposÉs à produire de l'oignon pour un prix plus
avantageux pendant I a saison des pluies, Fêriode rÉservêe à I a
production cérÉal iÈre, I I en est de mâme d ' un essol ement

DNSI (Direction Nationale de Ia Statistique et de
l'Informatigue)1 Rêsultats dc l'Enquête Conjointe de
Conjoncture.
COULIBALY, 8., Etude de f'larchê de l'0ignon au l'lali s ralative
à l'introduction de sêchoirs solaires au Pays Dogon.L987'
manuscri t

pâr I es

adjointest
llesr uD ou



ll

tl

tl

ll

I
I
I
I
I
I
I
I
I
T

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

cornportant des spÉcu I ations maraîchères , Toute chose Étan t
égale par ai I leurs r c€ltte situation de concurrence est de
nature à rendre I 'of lre des produits rnàraîchers r notamrnent
l' Échalote, inÉlastique.

1.5 Potentiel de productLon maraÎchère

L' Éva Iuation du potentiel de production maralchÈre dans I e

cercle de Bandiagara repose essentiellement sur les rÉsultats
du recensement des barrages dans le cercle de Bandiagara Per le
DED et Eur les rÉsul tats de I 'enquête 5ur les superficies
maraîchères et I es rendementg des spêcul ations tneraîchàres '
rnenée en 1988 par le Projet Vulgarisation Agricole en Pays
Dogon .

1,3.1 Aménagements hydro-agricoles de maîtrise de I'eau

Le premier barrage a étÉ construit, dans le cercle de
Bandiagara en 1?S8. C' est à parti r deE annÉes 7Q, que I a
construction de barrageË à Bandiagera a connu un essort
remarquàbt e. Actuel I ement, 96 barrages r pl us ou rnoins
fonctionnels, existent dans le cercle de Bandiagara. Ces
barrages sont le fruit des actions de bienfaisence de I a
Mission Catholique de Bandiagara (247.), de la Coopération
bilatérale entre le f''lali et la RÉpublique FÉdÉrale d'Al lernagne'
entre le l'fali et 1'US-AID et entre le HaIi et le FAC (517.)
ainsi gue de l'aide multilatÉraIe, BIRD (2ï.1 . Le reEte est au
compte d ' actions d' ONG.

Les trois principaux maltreg-d'oerLtvre sont: le 6énie RuraI '
I a DNHE, eui e étê cepeble de construire les barrages evec le
plus f aible pourtrentage d'échecE (237. contre' 6L7. pour le 6énie
Rural )

Les arrondigsementr bÉnÉficiaires des infrastructures
hydro-agricoles sont dotée d'un bon rÉseau routier et situés à

une distance accePtable de Bendiagara. I I g' agit des
errondissetflents de Bandiagara, de Sangha et de Dourou.

De façon estimative, I vi I I age sur 5 a pl us ou moins accèE
à un barrege. Cela reprêsente 537. des vi I I ages de Bandiagara
(41O villages âu total ), Le nombre de persclnnes par barrà9e est
Ie EuivantE (5):

Sang ha :
Dou rou !
Bandiagere:
Kani- Gogouna:
KendiÉ:
Ning ar i :
Ouo !

1.540
1.45?
1 .58é
1.655
4,18?
7.135
8,645

personnes
tl

ll

DNA, Etude de
IntêgrÉ sur le

factibilité du
Platrau Dogon.

Pro jet de DÉveloppemen t Rttral
op. ci t
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On cornprend donc aigÉment pourquoi à Ningari et Ouo t
pourtant peuplÉs, le tnaraîchege n'est pas développÉ'

qui sont

Pour le Gouvernement du Hati et les pertenaires aLl

développement, I a construction dee barrages devrait freiner
I ' exode et assu rer I a survie des poPu I ationg de Bandi agarà '
Eependant r ÊD toute âquitê et cela malgré I 'apparition du
prob I ème de cornmerci a I i sation des produi ts rneraîchers , I a

couverture en barragee derneure une prÉoccupetion . Or. se I on
l'étude de factibllitê du ProJet de Dêveloppement Rural IntÉ9ré
sur 1e Plateau Dogon, dÉjà citÉe, touteE les potentialités
hydrologiques du Plateau ne sont pas encore exploitÉes, C'est
pourquoi , I a con6truction de ?L autres barrage:; es t
actuel lernent en diEcussion.

1.3,2 Superficie naraîchère et production

La cul ture rneraîchère de contre-saison est pretiquée dans
le cercle de Bandiegara sur prÈs do 1.OOO ha, reprÉsentant 2r7Z
de la sLlperf icie agricole utile du cercle ( annexe 9) . Cette
superficie tient compte de ' I a double cuI ture d'êchalote ( 1 ' 5
cultures en moyenne) . El le inclut également les superficies de
spÉcuI ations pretiquÉe= sur grÉs, evec apport de terre et de
rnatiÈres organ iques .

L'Arrondissernent Central , KendiÉ, Eoundaka, Doutrou. Kani-
Bogouna et Sangha sont les zones de production rnaraîchère I es
plus importantes de Bandiagare. Ils totalisent 863 ha. soit A6'/.

de. la superrficie maraîchère totale.

L' ArrondisEement Eentral est, de I oin, I a zone maraîchère
la plus importante evec 314 ha reprÉsentant 3O7. de I a
superf i cie rneraîchÈre tota I e du cerc I e.

Du point de vue de I a strurcture de I a production
maraîchère, l'échalote est la spÉculation la Plus importante'
occupant en rnoyenne 567. de I a superf icie rnaraîchère totale dut

cercle,

Cependantr l'importanse de la culture de l'Échalote est
AinEi ' dansdifférente sel on I es arrondissements .

l'errondissement Ëentral l'Échalote occupe 747' des superficies'
à Dourou 747., à Sangha ÉF7., à KendiÉ 607., à Ningari 327- et à

Goundaka, L97.. Des 1OO ha de sup€lrf icies maraîchères
exploitées à Gourndaka, 637. sont occupées Par la tomate.
D'autres spÉcul ations maraîchères pratiquÉes à Eourndaka sont:
le piment, la patate et l'aubergine.

Le pointage des produits maraîchers du Plateau Dogon à

6oundaha vient de confirmer cette structuro maraîchère. Le
proximité de Goundaka per rapport à SÉvarë/ f"fopti ( centres de
consommation) justifie la structure de production maraîchère à

6oundaka, dominÉe par la tomate. Les Euperficies maraîchères de
Goundaka Eont con'centrées autour de I a mare de Bandiougou t où 'chez certains exploitants, un tlleraîchage à haute intensitÉ de
capi ta I est observÉ .
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On assiste, dans ce cas, à une adaptation de la production
maraîchère eux besoins du merché. Ningari est ' des sept
arrondissements concernÉs per l'enquête. celui où la plus
petite superf icie rnâraîchère est enregistrêe. Eela s'explique
par I a rel ative faible couverture en barrages '

Sur I a base des rêsul tats de I 'enquête Eur les superficies
maraîchères L?AT/L?88 du P.V.A,P.D,. et des résultats des
enquêtes sur les rendements des cul tures tnaraÎchères de I a
càmpagne 198?/L??Or Environ 21,OOO tonnes d'échalotesr dont
L/sr soient 7.OOO tonnes, issuea de la prernière récolte, vendu
génÉralement à l'état frais, 4 OOO tonneg de tomates. 9OO

tonnes f,' aubergine I oca I e, 2OO tonnes de pirnen t r 3OO tonnes de
petate, ?6 tonnes de tabac et 2ÉC^ tonnes d'ail gont produites à

Bandiagere. ( annexe 1O )

1.3.S Types de maraîchage

0n distingue deux types

le maraîchage dit
rnaraîchage autour

de maraîchage:

traditionnel et le
deg barrages.

1 .3.3. I l*laraîchage traditionnel

Le rnaraîchage traditionnel , basÉ sur une longue tradi tion
( plus d'lrn centenaire ) est pratiqué sur terre f errne et sLlr grÉs
d istan ts de 4(l à 5t) rn sLlr I es deux cêtÉs des rnarigots et au== i
autour des pui ts tradi tionne I s .

Dans ce cadre, on cultive à côté de l'échaloter spÉculation
la plus importante, entre alrtres la tornate, l'aubergine, la
patate douce, I e pirnent, I e chou et I es cerottes .

La production sur grÉ Eonsiste pour l es producteltrs à crÉer
des conditions artif iciel les de rnaraîchage sur les rochers en Y

àpportan t un rnÉl ange de terre et de matiÈres organ iqueE
entourÉs ensui te de pierres. 6énÉral emeDt, on sèrne au rnois de
Septembre à un moment où I es capeci tÉE de travai I son t
disponibles, pour rêcolter prÉmaturÉrnent les échalotrs au boutt
de 75 à 8O jours eux moig de Novembre/Dêcembre. Ces échaloteE
sont vendues à I 'État frais pctur obtenir deE bong prix.

La production sur terre ferme ou terrasses par cgntrer est
pratiquÉe sur les terres de culture pluviale, là où 1a
disponibi litÉ d'eau le permet et j.ntervient à cet ef f e+-

généra I emen t aprÈs I a réco I te du rni I en OctobrelNovembre '
GénÉralement, on arrive à parachever Lln cycle d'Échalotes
jusqu' au tarissernent des sources d'eaut en Janvier ( lOO à l2O
jours). Si leE peysanE s'attendent à de rnauvaises rÉcoltes'
sui te à Lrne rnauvaise pl uviomêtrie ou à I ' invasion de
dÉprÉdateurs, il leur arrive de dÉgàger Ie rnil et de planter
deE écha I otes à sa pl ace en vuel d' une coftlPensation .
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Certains I Égurnes tel E que I a tomnte et I ' eubergine son t-

cul tivés sur de petiter superficies pendant t ' hivernâg€ r

permettant eux peysnns d'obtenir des prix élevés sur les
rnarchés locaux en CIctobre et Novembre et d'acheter le mil à un
prd.x rel ativernent bas.

1.3.3.2 l'laraîchage autour des barrages

. Autour des barreges moins performants, I a production sur
g rés et sur terre f errne est I a même gue pour I e rnaraîchage
traditionnel.

Autour des barreges à bonne retenue d'eau r deux cul tureE
sur grés et une culture sur terre ferme sont génér-alement
pretiquées, Lorsgue les capatritÉs de travail le permettentr la
production sur grès cornrnence en rnoyenne au mois de Septembre.
La première cul ture est rÉcol têe en Novernbre/ DÉcembre après 73
à BO jours, Une deuxième culture d'un cycle vêgétatif plus long
(1OO;110 jours) est plantÉe après la récolte de la Première
culture poLtr Être récoltée eu mois de Mars/Avril.

La cul ture d'êchalotes sur les terrasses cornmence
gÉnéralement après la rÉcol te du rni I et rÉcol tée en f in Janvier
(annexe 11)

1.5.4 f'fodes d' exploitation Flaraîchère

On rencontre génÉralement detrx rnodes d'exploitation rnaraîchère:

le mode d' exploitation comrnunautaire, basé sur I ' uni té de
production cÉréat iÈre fami I iale r caractÉrise le
maraîchage tradi tionnel ;

le mode d'exploitation individuel le observé surtout
autour des barrages , Ce mode d ' ex pl oi tation domine sur I e
P I ateau Dogon .

1.3,5 Techniques culturales (61

1.S.5.1 Aménagement des nsuveaux jardins

I I consiste en la crÉation de conditions artificiel les de
rneraîchage par I es exploi tants. Ainsi , un rnÉl ange de terre
f erti I e du I i t rnineur des rnarigots, de f umure et de dÉbri s

organiqueÊ est apportÉ sur les roches. Selon les irrÉgularités
des roches et la pente, des carrÉs de taille variant'entre LnZ
et 23 m2 sont amÉnagês, I I s sont entourâe de pierreE pour
retenir la terre, La profondeur de Ia terre est de 18 cm (7) en

Chapitre entier tirÉ de DNA (Etude de Factibilité' op'cité'
PF 10

7 Déterminê par l'enguête sur les cultures naraîchèregr menée

à Sibi-Sibi au cours de la cenpagne t989/1990
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moyenne , La terre est transportÉe sur I a tê te . Le transport du
compost, la préparation du lit et l'entourage des jardins
exigent environ 5OO hornmes-jours per ha. La sup€lrf Lcie
amÉnageabl e per acti f et per an est estirnÉe à 4OO m2 et I e
besoin en travai I à 20 homrnes- j ourE/ an .

1 .5 .3.2 Prêparation du sol
. La prÉparation du sol est ef f ectuÉe pour I a prernière

cu I ture d ' Écha I ote en Août/Septembre et pour I a deux ième
cul ture en Décernbre/Janvier, El te consiste au nettoyage et en
I 'arneuhl issernent des percel les.

1.5.5,3 Semis et repiquage (El} \
Ler bulbci Gnticrs d'échalotes 5ont setnÉl tux mois :nÈ,t

d , octobre/Novembrr sur terrassÊs ct aux nois de sGPtcmbre et . i.F/
NovembrÊ/Décetnbre sur terrc repportêe. Le drnrité movenne 

2: tYplânts au mZ 3tt dr 121 . Il en est de m?mr pour l'ail tené
Novenbre Ét dont le densitÉ moyennc de plents au n2 çst de 187'
Pour là tomate et l'âuberginr' les FÉPinière5 aont instàl lées
danE des pots posÉs sur leg tErratses des nâiËons et 5ur de
petiteg surfâceg à proximitê imrDédiate des barrâges ' L€r

repiquàge est effectué entre juin et SePtembre.

Les se,ncnces d'êchalotes proviennent des proPreg récoltes
ou sont echetéts sur le narché. Les temcnces des eutreE
cultures maràîchères (tomate, làitue. gombgr gros oignon'
càrotter chou etc...) sont soit disponiblrs âu Service Agricole
de cercle/ Projet Vulgârisation Agricole en Pays Dogon et chez
les eommerçants locàux, loit extrei'teE des fruits 5Échê5 ou deË
fleurs ( tabac par exemple). Les boutures de petate douce sont
conservéeÉ en deE endroitr humides-

1.3.5.4 Entretien (9)
' L'entrttien des cultureg tnàraîEhère5 comPrend le earclage/

binâge, le buttage, l'application des intrants ct I'errosege'
GénÉralenent on effectue un binage et deux à troig désherbages'
5i la parcelle n'est Pàs trgP humide' l'arro6age se tait chaque
jour. Si ellÊ est humide on arrose tous les deux ou trois
jours. L'arrosage 5e trit gênéralêment à l'aide de dtux gourdÊs
contenant ensemble environ 40'litreB d'eeu' (10)' Rarement on
utilise les deni- calebe:res noinE encorc l'arrosoir
métâl lique. A titrc exPÉrirnental des potnPes manuel les à

diâphràgme Ëont utiliEêes à Daga Térêli. L'eàu est Ponpêe dâns
deg bâsÉins-rÉservoi rs d'où ellê est puisée Par là suite pour
l'ârrotege. Une enquete rDenée au sein du PVAPD e rÉvélé quc

10

Résul ta ts
5i bi -5i bi
RéEu I ta ts
si bi-si bi
STEINER, D,
production

de l'enquête sur les cultures maraîchères menée à

et Doundioulou àu cours de la ce,nPagne t?89/1990
de l'enqu€te sur les cultures nareîchàres menée à

et Dioundioulou àu coure de la campagne t989/1?90
Rapport provisoire de l'enquête sur la
et la cofimercialisation de l'oignon dogon
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I 'uti l iEation des pornPes entraîne
d' eau. I I eEt à noter ausEi gu'un
test à Téqourou.

une plus grande utilisation
ÉyatÈme d ' i rr igation est en

1.3.5.5 Intrants 11)

Les intrants uti I isés en maraîchage sur le Plateau Dogon sont :

la fumure orqanique
Ies en€rais minéraux
Ies produits PhYtosanitaires
1 'eau

L'uti t isation de la f umure organique en rnaraîchage sur le
Plateau Dogon est très courante. La furnure organique est
cornposÉe de déjections de petit bétai I en stabulation dans I a

cour, de chaurnes de mi I , de déchets orqaniques, de cendres '
d , eaux ursêes , de terres de grottes. Très f rÉquernmen t , I es
g lurnel leE de rni I mél angées eux déjectionË animales sont
àÉ.orposées après arrosege dans les jardins et épandues dans
les percel les. Non seulenent ce rnél ange contient des Élêmenr-=
f erti I isants rnais i. I amél iore Eurtout I a strutctltre de I a terre
et maintient I ' humidité dans les parcel IE5.

concernant les engrais rninÉraux , leur uti I i=rtion en

rnaraîchage est presque gÉnéra I isÉe sur I e P I ateau Dogorr '
L, enquête sLtr les cul tures maraîchères r circonscri te aLt)'(

vi I Iages de sibi-sibi et Dioundioulou ( arrondiEeement central
de Bandiagera) a révelÉ que deE quentités non négligeableE
d'.engrais rninÉral sont apPl iquées sur les parcet les rnaraîchères
et que, c' eÉt I 'LrrÉe qui est gênÉralement uti I isÉe. C' est à

défaut d'urêe que les autres engrais sont utilisÉs.

En génêral , deux à troiE apports d'engrais minÉral sont
observÉs et I ' appt ication Ee fai t sous Ies pl ants. De façon
génÉral, il n'est pae fait usege de produits phytosanitaires'

La disponibi I itê de I 'eau est trÈE irnportante pour les
activités de rnaraîchage en contre-saison, Diffêrentes soLlrces
d''eau sont utilisêes pour l'arrosage des jardinE: les retenues
d 'eau des barrages, les eaux de fnares et de marigots t l eE eaux

de puits. I I est à noter aussi gu'un système d'irrigation est
en test à TÉgourou, ConformÉrnent aux résultats de 1'enqutête
suivie sur les cul tures rnaraîchères 4 655 mS d'eau /ha sont
uti I isÉs en rnoyenne en cu I ture d ' Écha I ote et 7 oo0 msl ha en

cul ture d'ai I . Ces rnoyennes sont bealtcoup en dessous de I a

moyenne de 11 34O m3 donnÉe par REI'f I N6TON ( L}'.)

11 Résultats de l'enqu'âte sgr les cultures naraîchères'.'op.
ci t.

L? REHINGTON, T, Expêriences et observations sur l'oignon
dogon.
Docunent nenuscrit non daté



..i. ...,

I
I
I
I

1 ,5. 5.6 Récol tes

Là où une seule cul ture d'Échalote est PratiquÉe r Ltne

partie de I a rÉcol te est vendue à I 'État f rais, Llne partie e= t-

stpckée pour servir de sernences et I a troisième pârtie est mise
en boules et EÉchée. Autour des barrages à bonne retenue d'eaut
perrnettant der-rx cul tures d'êchdtote, 1a premiÈre rÉcol te est
partiel lernent vendue à I'âtat f rais et partiel Iernent uti I isée
cornrne sernen ces dans I a deux ièrne cu I ture .

La deuxième rn.olte eEt tantôt vendue à l'État frais,
tantôt transf ormée, tantêt rÉservÉe corntfle sernences pour I a

carnpagnF suivante. I I peut erriver aussi gue les peysans
vendent tourte la rÉcolte et achètent aprÈs les semences sur Ie
merchÉ,

1 .3.6 lIéthodes de ccrnservation

1.S.ô.1 Echalote

Traditionnel lement 1'êchalote est conservée à I'êtat frais
et à l'état séchê sur le Ptateau Dogon. L'Échalote fraîche est
consarvée après I a rÉcol te dans des greniers conçuE pour I e

stockage dlr rnil. Halheureusetnento il a Été Établi que de=
pertes très êlevÉes rÉsultent de cette méthode de conservation.
Ces pertes sont d'environ 49.7. pour une durée de conservation de

4 mois ( r5 ) . C', est pourquoi. , pendant I a première phase
d,exÉcutionduProjetVulgarisationAgricoleenPaysDogonLtn
mgdèle de gren j.er traditionnel amÉlioré a ÉtÉ testÉ. Ce modèle '
conçu spÉcialement pour la conservation de l'échalote est en

cours de vu I garisation . Les pertes sur 4 mois de conservation
on t été Éva I uées à ?77..

La mÉthode tradi tionne I I e de conservation de I ' écha L ate
fraîche Étant jugÉe inefficace et les capacités de conservation
étant limitées, l'êchalote est gÉnéralement conservÉe à I'état
séché. La rnÉthode 1a plus répandue consiste à piler l'Échalote
fraîche arrivÉe à rnaturité Ëur leE rochers. Le produit broyÉ
est ensui te rnis en boules et à sÉcher sr.lr les rochers pendant 6
jours en rnoyenne, Le produi t est f ermentÉ, Ce qui lui conf ère
d'ailleur= une très grande valE]ur culinaire.

Une autre mÉthode de conservation par le séchage moins
rÉpandue, rnais en expansion est cel le qui con5iste à écraser
l'Échalote fraîche et à la mettre ensuite à sÉcher eu solei I '
Cette rnéthode est beaucoup rÉpandue à Dobolo. Elle rapproche
beaucoup I a mÉthode de sÉchage r-rti I isée danE I a zone de

l'CIffice du Niger.

13 cf. Résultats de l'évaluation
trim. 1989
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1 .3 .6.2 Autres produits naraîchers

Les prodLlits rnaraîchers autres que l'Échalote qui f ont
l'objet de conservation sont : l'ail, le pimentr la tornate.

Sur le Plateaur Dogon, l'ail n'est pas produit en grande
quàn ti té . Les quenti tÉs produi teE sont en partie destinées au
marché I oca I et en partie acheminÉes à MoPti /SêvarÉ . Du poin t
de vue de l'aptitude à la conservation, l'ail est beaucoup plus
facile à conserver que l'Échalote. Quant au piment, à part le
Lani ou piment ventru gÉnéralement uti I isê frais t le peti t
pirnent est généralement séchê après I a rÉcol te et vendu à des
rnornents, indiquÉs de I ' annÉe. De f açon sporadique, I a tornate eEt
séchêe , I I s' agi t I à de peti tes quanti tês destinÉes à

I ' autoconsotntnation et eu fnarché local de Bandiagara.

L .3 .7 Ftobi I es de I a production maraîchère ( 14 )

La production maraîchère est traditionnel lement une
production de rente sur le Plateau Dogon. Peu dÉveloppÉe aLt

début du sièc l e, e1 1 e e pris auj ourd' hui une ampl eur, te l que
I ' économie du Pl ateau Dogon repose essentiel lement sur el I e.

Le développernent de I 'êconornie meraîchère I ié à I 'avènement
de la colonisation française, qlti a créé les conditions
nécessaires aLr développernent des Échanges cofnmerciaux Eur une
large Échel le, s'est accÊlÉrê à pertir des annÉes 7O avec
l'avènernent des barrages ( cf 1.5'1)

Le deuxiÈme facteur qui a favorisÉ sens dor-tte Ie
développement des cultures maraîchères Eur le plateau Dogon est
I ' inEtauration de I ' impôt. L' obl igation dn paiernent rÉgu I ier
des irnpâts e conduit les Dogons à intensi.fier la production
maraîchère, dans la mesure oùr, la production cÉréaIière est
en tièremen t auto-congornmÉe et stockÉe. L' Étude socio-êtronomiqLle
de I a production agri col e au PI ateau Dogon exécutée à TÉqoLtroLl
a révÉIÉ que le bi lan cÉréal ier des exploitations agricoles est
gÉnÉra I ernen t déf i ci tai re ( 15 )

Enf in, depuis leg sÉcheresses persistantes du début dt-t

siècle, la prodtrction cÉrÉaliÈre est devenlte alÉatoire et Ie
màraîchage aLl delà de l'arnbition de ccrrnPlÉter le revenu ou de
satisf ai re aux peti ts besoins rnonêtai res r contribue pour une
grande part à la survie de la population du Plateau Dogon '
Ainsi , I es produi ts maraîchers son t vendus pour acheter I e mi I
sur I e rnarché. fïa I heureusernent I es terrnes de I ' échange de
I ' échalote, spÉcurl ation maraîchÈre 1a plus irnportante du
Ptateau Dogon a subi une dégradation considérable dûe à

l'effondrement du prix de l'Échalote De FÉvrier 1989 à Février
I9?0 le pouvoir d'achat de l'Échalote a baissÉ de 4L'I (1Ô).

Cp. aussi BCIUJOU Jr Graine de I
mi I (SociÉtés Afri caines 6 )

TAI-L, A, Etude Socio-Econonique
Plateau Dogon. Ettrde de cas de
d'étude. 1?89
Propres calculs, L'effet de la

'hommer Êtrfant de

de la production Agricole
TÉgou rou . I'témo i re de f i n

mauvaise câmpegne agricole

14

15 àu

16 de
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C' est pourquoi I a recherche de sol utions adéquates àux
problèrnes de cornrnercial igation de produrits rneraîcherE revêt Ltne
importance tourte particul ière quant à I a survie des
populations.

La tradition immémoriale de la production maraÎchère trouve
son expression dans les rapports sociaux et les jugements de
valeur. Ainsi, it est accordÉ à la production rnaraîchère une
très grande valeur sociale selon laquel le les homrnes sont jugÉs
err f onction de I 'importance de leurs activités maraîchères.

1-3.8 Paramètres économiques de la production maraîchère

La détermination des pararnètres économiques est nÉcessa i re
à l'apprêciation de la vj.abilitÉ Éconornique des dif férentes
activitÉs agricoles,L' enelyse cornparative des paramètres
économiques de diffÉrentes Epéculations maraîchères permet de
mettre en évidence I a supériori tÉ rel ative de chaque
spécu I ation et de mieux appréhender I a probl Érnatiqure de I a
diversification de la production maraîchère '

Les paramètres économiques
plus importants sont: les
I'engrais minéra1, les ternps
l es pertes et I a rnarge brute.

de 1a production rnaraî chère I es
sernences, la furnure organiQU€r
de travaux, le cycle vÉgétatif '

Les donnÉes rel atives eu,x perarnètres Éconorniques de 1a
production maraîchÈrer surtout en cul ture de I 'échalote au
Pl.ateau Dogon, rÉsultent de I'exploitation de la littÉrature
ex istan te et des investigations du Proj et Vur I garisation
Agricole en Pays Dogon.

1.3.El.1 Semences

Les semenceÊ sont un É I Érnent de coûts très importan t en
cul ture maraîchÈrer surtout en cul ture de I 'échalote au Plateau
Dogon, où Lrn problÈrne sérieux d'approvisionnernent des
producteurs en sernences d ' Écha I ote se pose , Ce prob I èrne es t
cornpl exe parce que I ié à deux f acteurE importants. D' abord ' i I
relève d'urn niveau technique, à savoir: les difficultés de
conservation de l'êchalote f raîche dues à une rnêthode
inéfficace de conservation ( cf.1.3.ô.1 ) . La perte de poids à
Ia conservàtion sur 5 mois ( de dÉbut Avril à début Septembre)
a étÉ êvaluÉe à 1qf. à l'issue d'un test effecturê au PVAPD en
1988, Le problÈrne est ensuite et Eurtolrt économj.que parce que
I es semen ces d ' Écha I ote son t très f rÉquemtnen t vendues Pend an t
la pÉriode de soudure pour faire face à l'achat de rnil' Cela
impl ique que le moment venu, le producteur doive sie Procurer
I eg semences d ' écha I ote sur I e rnarché . Au rnois de Novembre
1989, Ie prix moyen des semences dans le cercle de Bandiagara
était'de S75 F CFA. Sur le marchÉ de Bandiagare et Dourou le
pri x Inoyen Étai t de 45O FCFA pour I a même pÉriode. Or , rnême en
tenant cornpte de f'a perte de poids par suite de dÉEEication de

I 1989 à étÉ éliminê en naintenant le prix du mil de l'année
de base 1989 constant
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:_97., le kg de semences d'êchalote r€lviendrait au producteur au
moment du semiE à 70 FCFA, donc de 3OO FCFA moins cher que s'il
se I e procurai t sur Ie rnarché. Le rnanquEl de I iquidi té eu rnoment
de I 'achat de sernences à pertir du mois d'Août obl ige le plus
souvent le producteur à créer une situation de dépendance entre
lui et un cornrnerçant, soit en contractant un prêt r soi t en
passant un contrat de rnÉtayege, En cas de prêt r I e producteur
E'engage à vendre sa production au cornrnerçant. I I 5'engage Par
contre à lui céder 30lz. de se production en cas de métayeçle.
Dans Ies deux ces, c'est le cornrnerçant qui prof ite de Ia
situation,

En tre qui concerne les quentitês de sernences uti I isées en
cul ture maraîchère et notamnent en cul ture d'échalotes, les
enquêtes suivies exécutÉes à Dioundioulou et Sibi-Sibi ainsi
que leE investigations de I a Section production ont pLt rnettre à

disposition des donnÉes fiables. Ainsi, conformérnent aux
résu I tats de I ' enquête suivie sur I es cu I tures ,neraîchères
exêcutÉe à Dioundiou I ou et Si bi-Si bi , I a cclnscrrn.nation rnoyenne
de sernences d'échalote est de I BêO kglha ( annexe 11 a ) . Eel a
reprêsen te 4'I d ' une production bru te rnoyenne/ ha de 44 OOO kg .
Des tests agronomiques de I a Section production ' pl us
reprÉsentati fs, parce que couvrant cinq arrondissements
( Central , Dourou, Kendiêr Sangha, Kani ) i I ressort une
consornmation moyenne de setnences d'Échalote de ? OOO kg t
représentant 37. d'une production brute moyenne/ha de 3g 7OO kg.
Ces moyennes de consofilmation obtenues de f açon tout à f ai t
objective sont nettement diffÉrentes des rnoyennes de
tronsomrnetion donnÉes ai t teurs, B OOO kglha ( 17 ) et 6 600 kglha
(18),

Quan t à I ' ai I , spêcul ation maraîchère qui 5e trouve au
centre des intérEts guant à la diversification de la production
maraîchÈre sur 1e Ptateau Dogon, les quanti tÉs de sernenceg
uti l isêes sont, conf orrnêrnent à I ' enquête-suivie sLtr les
cultures maraîchèresr Ên rnoyenne de 437 kg/ha reprÉsentant 47-

d'une production brute rnoyenne de 11 OOO kglha. Les tests
ag ronorniques quant à eux donnent en moyenne une guan ti té de
sernences d' ai I de b?2 kg./ha reprÊsentant 67. d'une production
brute rnoyenne / ha de LZ OOO kg ,

1.

Deux t)z pes d' engrais
sur le Plateaur Dogon 3

minÉral . (voir annexe 11a)

sont uti I isês en cu I ture rnaraîchère
l'engrais organique et I'engrais

L'engrais organique obtient généralement à partir d'un
mé I ange de chaurnes de mi I , de déchets de cui sine , de trend re t
d'eaux usÉes, de terre de grotte ainsi que de déjections
an ima I eE surtout du petit bÉtai I en stabulation danE la cour.

l'Etude de factibilité du Projet de
sur le Plateau Dogon, Annexe vr P 11

L7 DNA, Rapport final de
Développenent Intégrê
op. ci t

I 18 Investigations antÉrieures du Projet Vulgarisation Agricole
I en Pays Dogon

t
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Présenternent, on ne dispose d' aucune inf ormation sur la qual i t-ê
de ce f urnier et prÉcisernent sur les Élêments f erti l isants.

La fumure orqaniqqe sert d'une part à fertiliser le sol et
d' eutre part à amêl iorer sa structure, ainsi qu' à conserver
I 'Ëumidité. Sur la base des rêsul tats de I 'enquâte suivie sur
les cul tures rnaraîchères r gui ont étê cependant circonscri tes à

l'Arrondissement Central de Bandiagara, 35 25A kg de fumutre
organique sont uti I isÉs en fnoyenne en cul ture Jnaraîchère. Cette
quËntité est de 767. supérieure à la norme de 2OT /ha
recomrnandÉe par l'I.N,E.R.A de Farakobâ (Burkina FaEo ).

Ouant à l'engrais minéral, son utilisation en culture
maraîchère est presque gÉnÉrat isée sur le Plateau. I I s'agit
surtout de I ' urrÉe dont I ' ef f et, sel on I es producteurs serai t
immédiat. Conformément aux réEuI tats de I 'enquête suivie sur
Ies cul tures rnaraîchères 19S kg d'urée sont uti I isés en rnoyenne
à t ' ha contre une norrne . recomrnendée de lBO kglha. Cette
quantitÉ est beaucoup en dessus des quantitéE d'engrais minéraI
estimée dans I e cadre de I ' Etude de Facti bi I i tÉ du Proj et de
Développement Rural IntégrÉ sur le Plateau Dogon ( 20 kq de
NPK/ha ) .

1.3,8.3 Temps de Travaux

Les investigations de I a Section Agro-Economie du Proj et
Vulgarisation Agricole en Pays Dogon ont permis d'avoir des
donnÉes f iabl es sur les ternps de travaux eln cul ture rnaraîchère.
Ainsi, les besoins en main d'oeuvre pour la culture d'1 ha
d ''échalote ont Été Évalués à I 25O hommes-jourrr Pour la
culture d'1 ha d'ail à I 473 hommes-jourE et Pour la culture
d'l ha de pomme de terre à 7tA homrnes-jours (annexe L? )- Les
temps de travaux pour le transport dlr produit rÉcolté ainsi que
Ia transformation ne sont pas pris en compte. Les besoins en
rnain d ' oeuvre de I a pornrne de terre son t beaucoup in f ér ieurs à.

ceux de l'Échalote et de I'ail à cause de son cycle vÉgétatif
relativement court (95 jours contre L?3 jours pour l'ail et
I'échalote ) .

En ce qui concE rne I es temps de travaux pour l es
d i f f érentes activi tÉs , I ' ar.rosege reprêsente 377. du ternps tota I
gn cul ture d'Échalote , 497. en cul ture d'ai I et é,é.i/- en cul tltre
de pomme de terre.

La delrx ième activi té à haute intensi tÉ de travai I es t I a
récol te r suivie du semis, du transport de fumier, de I a
prÉparation du sol , du binage/ dÉsherbage et de I 'Épandage de
I a fumure organique ( annexe 13 )

1.3;.8,4 Cycle végétatif de quelques spéculations maraÎchères

L'enquâte suivie sur les cul turcs maraîchÈren de 1989 / L99O
a révÉlÉ que les cyÊles végétatifs de I'Échalote et de I'ai I
sont presque les mêmes, I I était =upposÉ avant 1'enguête que Ie
cycle végêtatif de l'ail était plus long que celui de
1'échalote. L'échalote "prêcoce" c'est à dire qui n'arrive pes



| .:-i

I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
t
I
\
It

à rnaturi té cornpl Ète ou I a prernière cu I ture d ' Échalote pratiquée
gÉnéralement sur grÉs a cependant un cycle végétatif de 73-8Çr
jours. La pcl,nme de terre quant à el le e un cycle végÉtatif
rnoyen , de 85 j ours. ( ennexe L2',

1.5.8.5 f'large brute et rêmunération de I'homme- jour

Sur I a base des résul tats de I ' enquête-suivie de 1989 / L99Q
les marges brutes/ha suiventes ont Été cal culées ( ennexe 14 ) .

De la cornparaison de la rnarge brute de I'échalote, de I'ail
et de la pomrne de terre, iI ressort que I'Échalote a 1a plu=
peti te rnarge brute et I a plus f aible rémunÉration de I ' homme-
jour et que la pornJne de terre dont la culture n'est Pas du tout
rÉpandue a la rnarge brute la plurs grande et une rémunération de
l' homme-jour relativement plus ÉlevÉe

1.5.El.6 Pertes

La plupart des produits rnaraîchers sont rel ativemen t
périEsables et d'une câpacitÉ de conservation a55ez I imi tÉe à

I 'état frais, Cela engendre le plus souvent des pertes
considérables et influe sur l'élasticitê de I'oftre. Ce
caractère r,êrisgable des produits constitue aussi I'une des
ceractéristiques de tnarché les plus importantes de ceg
produitsr eui oriente le choix de la spÉculation et de la
quentitÉ à produire per rapport eu rnarchê visé ainsi que I a
dêcision de transf ormation Grn vue de changer I ' êl astici tÉ de
1'offre. Plus le produit est pêrissable et moins conservable'
plus les pertes sont ÉlevÉes et plus le transport est
difficile.

Un test conduit au Projet Vulgarisation, Agricole en Pays
Dogon pendant 1a carnpagne rnaraîchère t987/L?AB a révêIé une
perte de poids de I ' êcha l ote -f raîche pâr dessi cation de b{
après 1 jour de stockager?7. après 3 jours de stockage' 22L.
après 14 jours de stockage et 3?7. aprÈs.L47 jours de stockage.
A'l'issue de l'Évaluation interne du Plan gpÉrationnel du
Projet Vulgarisation Agricole en Pays Dogon pour 1e 4"
trimes tre 1989 , I es pertes pendan t I a conservation de
l'échalote f ra'iche selon la rnÉthode traditionnelle de
conservetion ont êté évaluêes à 487. et à 277. selon la rnéthode
amé I iorée ( grenier amél iorÉ ) pour une durée de conservation de
4 rnois.

2 PRODUCTION CONCIJRRENTIELLE D'AUTRES ZONES DU FIALI ET DES PAYS
VOI s;INS

Les principales zones de production tneraîchÈre eu l'lal i ont
été énumÉrées Ëous O, Elles totalisent une production nationale
brute identifiable d'environ 38 4OO T dont la rÉpartition est
en annexe 15.
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La production d'Échalote du Plateau Dogon et celle de
l'Office du Niger représentent ensemble A57. de la production
totale d'échalote, Il est à noter que pour le rnoment, c'est le
gros oignon qui est presque exclusivement cul tivÉ dans I a
ceinture rnaraîchère de Kati et sur le pêrimètre de Baguineda.
La zone de I 'Office du Niger étant à côté du Pl ateau Dogon la
zone de production d'échalotes la plus importante du Mal i,
el le f era I'objet d'une description cornparative nécessaire à
l'appréciation de la position concurrentiel le du Plateau Dogon
et à I ' aveni r du maraîchage au Pl ateau Dogon, ainsi qu ' à
f'Élaboration de stratêgies d' amêl ioration de la
cornmercialisation de produits rnaraîchers au Plateau Dogon

2.L Production concurrentielle de la zone de l'Office du Niger

2.1.L. Aperçu historique de la création de l'Office du Niger

La région intâressée par I ' Of f i ce du Niger est I a partie
occidentale de ce qu'on appet le aujourd'hui le Del ta Central
Nigérien. Ce del ta comporte deux parties hydrologiques trÈs
différentes:

A 1 ' Ouest l e Del ta rnort ainsi nommÉ parce qu' i l se trourve
hors des I imi tes de I ' inondation ennuel Ie du f I euve,
a I ors qu ' autrefois i I consti tuai t une rÉgion I acustre .

A I 'Est le Del ta vif r pàrce
les hautes eaux du Niger et

Le Del tat vif et le Del ta nort
cette vaste rÉgion qui s'étend du
du 14 o âLl L7" Long i tude Ouest .

qu' ennuel I ement inondé par
de son dÉf luent, le Diaka.

rÉsul tent de I'Évolution de
13" eu 18" Latiturde Nord et

L'existence naturel le du Del ta Central Nigêrien a justifiÉ
la crÉation de I 'Office du Niger qui a ÉtÉ matérial isée par le
Projet établi par l'IngÊnieur Français Belime (t?29 ) comportant
l'amênagement de 960 OOO ha de Delta

Dès la dÉcouverte du Delta en L?73, il a Étê dÉcidé de
remettre en eau les anciens dÉf luents fossi les du Niger à
savoir le Fal a de Molodo et celui de Boky-WÉrÉ. à partir
desguels, l'on poltvait irriguer gravitairernent le Delta,

Pour ce faire, i I a été nêcegsaire, d'une part de
construire un barrâge sur le fleuve Niger à la hauteur de la
ville de Marfc,ala et d'autre part de creugeF Lrn canal adducteur
et deux canaux principaux:

le Canal du Sahel et le Fala de f'lolodo qui desservent le
Kala infÉrieur et le l(ourournari et dans l'avenir, avec Ia
mise en eau du 3è bief du Fala de Holodo, les 2OO OOO ha
du Même et du Farimaké.

Le cana I dlr Macina qui desEert I a zone du llacina.
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En 1984 r uFl troisième canal a étÉ miE en servi ce pour
i rriguer I es deux domaines du Compl exe Sucr j.er ( SUKALA ) nornmé
Canal Costes Ongoiba.

. Le prog rern,ne prêvu de 9Éu^, OOO ha en 50 an E compren a i t
51O.OOO ha de coton et 45O.OOO ha de rLz pour leE besoins des
Territoires Français d'Afrigue de I 'Ouest eu Sud du Sahara. En
fait environ 54.OOO ha ont Été aménagÉs de 1935 à 1960 pour le
ri,z et I e coton, Et environ 5. OOO ha pour I a Canne à sucre
entre 1965 et L976. Les travaux de barrage, Fièce maîtresse du
système r cornrnencÉs en 1954 ont durÉ près de 14 ans ( f in L947, ,
ralentis par la 2ë guerre lYlondiale.

Après l'accession du Hali à l'indépendance, l'Office du
Niger, dans I a cadre de I ' autosuf f isance al irnentaire et de
certaines contraintes techniques a dÉcidê I ' introduction de I a
canne à sucre et l'abandon du coton, Depuis L966 Lln bloc
Eucrier de 1 7AO ha existe à Dougabougou, un Eecond bloc de 3
5OO ha à Séribala a été aménagê. En 1984, les deux Complexes
Sucriers ont étÉ détachÉs de 1'Office du Niger et constitués en
Lrne SociÉtÉ: le SUKALA en cogestion avec Ia RÉpubliqure
Popul aire de Chine. En 19BB environ 43 OOO ha sont consacrés à
1a Riziculture. L'Office du Niger encadre une population
payEanne de 1 1O OOO habi tants, organisée en L46 Associations
Vi I I ageoises et Tons qui produisent envi ron 106 485 tonnes de
riz par an. La cul ture maraîchère conce rne 1 046 ha.

2.L.2 Structure de la production maraîchère et volume de
. production

La production maraîchère a connu un essor rernarquabl e dans
la zon€l de l'Office du Niger eu cours des cinq dernières années
avec surtout I ' appui du Proj et ARPON ( ArnÉl ioration de I a
Riziculture Paysanne à l'Office du Niger ) financé dans le
cadre de la
Hol I ande.

CoopÉration Bilatérale entre le lv'laIi et la

PratiquÉe au dÉpart dans les casiers non arnénagÉr, el le
s ' est étendue peu à peu eux périrnètreE amÉnagÉs , où e I 1e
s'ef f ectue aussitôt après la rÉcol te du riz et rêcemrnent sLrr
des pÉrimÈtres ex c I ursivement maraîchers .

La cul ture de I 'Échalote, spÉculation rnaraîchère la plus
importante se fait en deux l-ycles:

un prernier cycle gui cclrnrnence en f in Septembre Eur I eg
terres non amÉnagÉes et
un second cycle à partir de Janvier sur deux types de
périmètres ( aménagÉ et ncln amÉnegé ) .

LeE principales zones de production sont : Niono, Dogofiry,
Kolongo, Kourourna, NDÉbougou, Kokry et le Secteur du Sahel .

La sLlperficie rnaraichère de la zone de l'Office du Niger e
été estimÉe en L983/ à 895 ha, en 1986 /87 à 1 231 ha, en
LqgT/8A à I 046 ha, De nouvelles demandes de terres rnaraîchÈres
ont êté adressÉes à la Direction de l'Office dr-r Niger. Elles
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émanent de paysâns-colons qui verulent eux ausgi uti I iser le
créneau du maraîchage pour amÉliorer leur situation Économique.
L'Office du Niger compte satisfaire ces nouveaux besoins en
aménagçant les terres hautes inventoriêeg à 1 5OO ha qui seront
ex pl oi téeE per 1 50 OOO ex pl oi tan ts .

La structure de I a production rnaraîchère, présentée en
ennexe tb est dominée tout comme au Pl ateau Dogon per I a
production de I ' écha I ote qui occupe en rnoyenne de I a sÉr ie
chr.onologique disponible 5Z?z- de la Euperficie rnaraîchère totale
(627. en L?BT/88). La tomate, le piment, l'ail et les tubercules
sont d'autres cuI tures irnportantes. Des informetions
recuei I I ies, i I ressort gue la patate peut Etre cu I tivée
pendant toute l'annêe. La qualité des terres et Ia
disponibilité de l'eau favorisent effectivement la culture de
cette spÉcu I ation . 5el on I es producteurs , i I ex iste un rnauvais
rapport entre le poids de la patate et son prix, rendant ainsi
son transport coûteux . Ce f acteur I imite certes I a cu I tutre de
la petate à l'Office du Niger. La relative proximité de Niono
des grands centres de consoJnmation (Ségou, Bamako) explique en
pertie I ' irnportance de la tomate, de I a I ai tue et des choux
pornmés .

L'introduction du gros oignon est
sÉrie chronologique indique cependant
de I'importance de cette culture ( de
ha en L?AT / L9881 .

rÉcente, L'analyse de Ia
une baisse considérab I e

37 ha en 1983/ L9B6 à 1 ,4

Ouant à la cultnre de la pornrne de terre, le facteutr
I imitant est I a Eemence dont I ' approvisionnement a été
difficile à organiser par l'encadrement de l'Office du Niger.
C' egt I e pri x deE sernences de pornrne de terre rendues Niono qur
est en ceuse , Les pàysans trouvent que I es Eemences de potnrne de
terre sont trop chères.

Par rapport au Pl ateau Dogon, J e rendement rnoyen de=
principales spéculations maraîchàres à I'Office du Niger est
plus bas (annexe L7l. La productivité de la terre relativement
plus é1evée eu Plateau Dogon qu'à l'Office du Niger (sous
réserve de I a qua I i tÉ deg donnêes re I atives au maraîchage à

l'CIffice du Niger) est à notre avis imputable 3

aux techniques cu I tura I es et ou
à l'effet de la, surface ou à l'intensité de la
production.

Le vo I ume de production meraîchÈre de I a carnpagne L?AT / L98B
est en ennexe 16 . 1l 066 T d'Échalotes sont produites dans la
zone de l'Of f ice du Nigerr Êorltre 2t 650 T au plateau Dogon. Au
regard du potentiel de production des deux zones, 1a production
Eemble €tre plutôt sous-estimêe.
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2.L'3 f'1ode de production et importance des cultures maralchères
dans la zone de l'Office du Niger

La , cul ture rneraîchère eEt pratiquÉe individuel lement. E I le
n'eFt donc pas soutnise à la dêcision centrale du Chef
d'exploitation. Chague mernbre de la famille ou de
l'exploitation planifie son maraîchage et dispose du produit.
Selon les producteutrs, le maraîchage est un êlÉment du "systèrne
de produrction " à l'Office du Niger . Il permet à l'exploitant
de . s' ecqui tter de ses engagements vis à vis de I ' autori tÉ de
l'Office du Niger et de satisfaire ses besoins monêtaires.

C' est ce mode de
pertie l'inélasticitê
produits maraîchers,
con tri buerai t aussi

production gui justifie d'
qui traractÉrise I ' of lre de I a
notamment l ' Écha l ote et c'
en partier En l'absence

ailleurs en
plupart dcs

est ce qui
de toute
orqan i sme

rnoy enn e
con t re-
4(J^-É.U7. de

maraîchÈres;
prodlri ts

techn ique de
en charge de

or€anisation de produ c teu rs ou de tou t
d'intervention, à Ia baisse des prix au producteur

Selon nos sondages, un exploitant met en valeur en
1OOO m2. Au pI an rnicro-économique, le rnaraîchage de
saison procure eu producteur de 1'Office en moyenne
Eon revenu rnonétai re .

2.L.4 Encadrement technigue des cultures naraîchères

Le rôle de l'encadrement technique à l'Office du Niger
devrait être la prise en charge des problèmes liÉs à la
production rneraîchère. Les problèrnes identifiÉs sont t

l' Épuration des s€rnences d' Échalote;
la faiblesse des rendements des spéculations
la conservàtion et la cornrnercial isation des
rnaraîchers.

Malheureusement, 1a f aiblesse de 1'encadrernent
I a production rnaraîchère ne perrnet pas I a prise
tres problèmes,

2.L.5 Aspects technigues de la production ( 19 )

2. L.5. I Sols

Les terrGls de cul ture sont les mêmes gue cel les du riz.
El les sont de texture ergilo-sableux ou argilo-limoneux selon
Ies zones, Les terres irriguÉes se prêtent mieux à I a cul ture
maraîchère qLle les terres hors cesiers qui sont génÉralement
régervées pour l'installation des pÉpinières

19 Ce chapitre a ÉtÉ êlaborÉ par llr, FlatiÉ
Service Agricole du Cercle de Bandiagara,
du Projet Vulgarisation Agricole en Pays

SAN060, Chef du
Honologue du Chef

Dogon.
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2. L -5.2 Variétês

Les variÉtÉs sont en rnajorité locales exc€lptés les oignons
à, gros bulbe et la pornrne de terre dont les semences sont
importÉes ( sernences sél ectionnÉes ) , Les vàriétÉs Étrangères de
gros oignon uti I isées sont !

viol et de 6a I mi (

Texas Early 6rano
ainsi que
le Yellow Branex d

variêté Nigêrienne ) ,
5OZ PRR d'origine europÉenn€r

' origine hol I andaise.

Les graines de I'échalote
producteurs après rnaturi té compl ète
cel les de variétÉs sélectionnêes
f ournisseurs agréés de sernences,

2.l. 5. S }lode de sernis

Deux rnodes de sernis son t pratiquÉs :

sont récol tées par Ies
et conservÉes , tand is qLr€r

son t achetées auprès de

I e sernis en greine et
I e semis des bu I bes ,

Concernant I e semis en graine, les graines sont sernÉes en
bandes en pépinière. Au bout d'un mois ou de 45 jours les
jeunes plants sont repiquÉs en plein champ aux écartements OrlO
m.x OrlO rn pour l'Échalote et 0r3O rn x 0r3O rn pour les variétés
gros bul be. La reproduction per bul bes e pour objectif de
mul tipl ier la quantitÉ de sernenceg. El le consigte à planter les
bul bes en vrac en pÉpiniàre à les Éclater au bor-rt d'lrn mois et
à les repiquer en plein champ. Le cycle de ce mode de
reproduction est de trois rnois,

?. L. 5.4 Ferti I isation et traitenent phytosanitaire
' L' uti l isation de l a fumure concerne essentiel l ement l es

engrais organiques ( excrÉments d'ovins et de caprins ) dont I a
dose selon les sondages auprès des producteurs est estimÉe à 10
T/ha. L'uti I isation de la fumure minérale en maralchage n' est
pas rÉpandue dans la zone de l'Office du lrfiger. Elle fait
l'objet de prudence des producteurs eu égard à Ees effets siur
I a conservation des produits. Les doses cal culÉes sur I a base
deE sondages tournent autour de 50 kglha d'urÉe au binage et 50
kg/ha de phosphate d' ammoniaque à 1a pré,paration du sol .

Gênéralement, I 'engrais est uti I isÉ pour avoir une production
prÉcoce. Ce sont leg exploitants qui cornmencent t6t qui
I 'uti I isent beaucoup.

Les prin ci paux parasi tes des cu I tures maraîchères
rencontrÉes dens la zone de l'Office du Niger sont les
cheni I les brouteuseg sur I 'Échalote et leE cheni I leE rnineuses
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Eur I e chou. Faute de produi ts de trai ternent appropriês auprès
des services techniques, le producteur se contente tantôt de
f ongicides cru d'eurtres produits en poudre ( r-rndÈne et autres )
qu' i l se procure sur I e rnarchÉ .

2.L.6 Transformation des produits naraîchers: méthodes de
transf orrnatiorr r quanti tés transf ormées

. La transf orrnation porte essentiel lement sur I 'Échalote.
El le consiste à écraser grossièrernent les bul bes Eens nettoyage
préa I abl e à I ' aide de mâssuers sur I es pierres ou dans Lrn
rnortier à I'aide d'Lrn pilon. Les bulbes ainsi écrasÉs sont
exposés ensuite pendant 3 à 4 jours au soleil sur le toit de la
maison ou tout autre espece bien aÉré, Le rendement au sÉchage
est d'environ 237.. Il est à noter que contrairement au Plateau
Dogon ou I a transf orrnation egt génÉral isÉe, eI 1e est pratiquée
dans la zone de l'CIffice du Niger par les femmes seulernent, les
hommes vendant le produit à l'état frais. D'après nos sondaqes,
le volume d'êchalotes transformÉes correspond à peu près au L/3
de la production totale.

On reconnaît à l'office du Niger que le produit issu de la
transf orrnation de I 'Échalote sur le Pl ateau Dogon est d ' un
mei I leur goût, mais qu' à SÉgou, I a préfÉrence est du cêté de
l'échalote séchée de Nionor pârce que les femrnes estiment
qu'elles ont trop de travail avec la boule d'Échalote en
provenance du Plateau Dogon.

2. L -7 Conservation de I ' Échalote

Trois méthodeg de congervation de I'Échalote fraîche sont
pratiquÉes à t'Office du Niger :

la conservation en filetgi
I a conserva tion sLlr pl ancher à
la conservation sur fil de fer

sous hengar,

De ces trois méthode:s, I a dernière peut reiv€tir un intér€t
poLtr le Plateau Dogon - El le conEigte à laisser I 'échalote sous
trsrre Çnviron 15 Jourr aprÈs maturitÉ eo,nplètç. ALr berut de sE
délai, on arrose les planches afin de rarnollir leE hampes,
Après I es bu I bes sont dÉterrÉs evec I es harnpes pour conEti tuer
ensuite des lots de 15 à 20 bulbes que l'on attache deux à deux
à l'aide d'une ficelle et que l'on suspend à un fil de fer à
I ' in tÉrieur de I a chambre, Eous I a vÉranda ou solts Lrn hangar
bien confectionnÉ. On prend soin d'Élirniner les br-rlbes bleEsés
l ors de l a récol te. Cependant, i l est à remarquer que l a
conservation à l'intêrieur des charnbres pose un problème
d'aÉration. A cet effet, i I semble plus intÉrelsant de Ee
pencher sur'la conservation sous des hangars conçus de façon à
I imiter I ' infi I tration des reyonE solaires et à empecher la
pÉnétration des eaux de pluie pendant l'hivernage.

I ' in térieurr des chambres ;
à l'intÉrieur des charnbres ou
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2.1.C| Conditionnesrent et embal lage de l'Échalote

L'emballage se fait dans des sacs en jute pour I'échalote
f raîche et dans I es setrE en j ute et propy I Ène ( ty pe Sada
Di.allo) pour l'Échalote sÉchée.

2. L .9 Ouanti tés commelrcial isées

. Aux f ins de I 'estimation des quentitÉs cotntnercial isées r une
enqurête a été rnenÉe auprès deE di f f éren ts transporteurg . Sutr I a
base des inf orrnetion recuei l l ies , 2 582 T d' écha lote f raîche et
34213 T d'échalote sÉchÉe sont comrnercialisÉes soit eu total 5
837 T d'Éguivalent d'Échalote fraîche, correspondant à 53'f de
I a production brute - Au Pl ateau Dogon 797. de I a production
brute sont cornrnercial isÉs.

2.l. lO Organisation de I a ccloufrercia I isation
commercia I isation .

et circuits de

La cornmercial isation des produits rnàraîchers ! notamment
I'échalote se f ait individuel lement, soit les cotnrnerçants vont
dans les vil leges pour collecter Ies produits, soit les
producteurs transportent I eurs produi ts eu tnarchÉ , LeE merchÉs
les plus importants sont ceux de Niono et de Siengo.

Les Associations vi I I ageoises et Tons ( 146 ) ont ÉtÉ créêE
dans le cadre de la rizicul ture, Le Eecteur maraîcher n'est pas
pris en compte par ces organisations paysannes. Le maraîchage
ne consti tue peurt être pas Lrn cqntre d ' in térÊt cornrnun pour I es
producteurs. ou I a nature des produi ts Jneraîchers notarnrnen t
I 'échalote f raîche rend dif f ici lS toute organisation de
producteurs autour de ce produi t. LDes tentatives d ' écou lernen t
de l'échalote fraîche per Ia coopÉrative des maraîchers de
Niono ont étÉ un échec. Selon les coopérateurs, Ies quanti tÉs
transportÉeg à Bamako ont fai t I ' obj et de boy cott de I a par t
des comrnerçants d' oignon de Bamako, Tout cotnne observÉ sur I e
merchÉ de Niono, la structure de l'otlre est très atomiquel

L' écha I ote de Niono est acheminÉ à Barnako, princi pa I
débouché in térieur , SÉgou, Fana, Koutia I a , San et Si kasso. Bien
que l'échalote de Niono soit exportÉe vers la Côte d'Ivoire, il
n'y a aLlcLlne indication deE quàntités qr-ri y sont exportées. On
note que Sikasso n'est pas intÉressé par I'Échalote fraîche,
sinon plutôt per I 'échalote sÉchée.

Quand eux catrecités de transport, elles sont'suf f isantes et
relativement bien organisÉes.

2.1,11 Evolution du prix eu producteur des principaux
produits maraîchers.

Le manque de sêrie chronologique n'a pas permis d'apprécier
I 'Évolution du prix 

, ", 
producteur des principeLlx Prodr-ri ts

rnaraîchers,
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Sur la base des relevÉs de prix de 1987, le prix de
I 'échalote f raîche est le plus bas sur I e rnerchÉ de Niono aux
mois de Hars/Avri I ( 35-50 FCFA )
d'Août/9eptembre ( 35O FCFA ) '

et Ie plus élevÉ aux mois

2.? Production concurrentielle des pays voisins (20)

L' Écha I ote et I e gros oignon sont produr ts dans presque
tsute la sous-région (SénêgaI" Burkina Faso' Niger). Aut

Sénégal, les zones de production sont les rÉgions Niayes Nord'
Niayes Centre et Cap Vert. La période de production ve du mois
d'Avri I eu mois de juin. Cependant, une grande partie des
besoins d'oignon et d'êchalote du SénÉgal est satisfai te à

partir des importations d'Europe (Hollande, France, Espagne)
pour le gros oignon et des pays voisins. notamment le Mal i et
le Niger pour l'êchalote et le vi.olet de 6aImi. Le marché
potentiel Sénégalais pour l'échalote et le violet de 6alrni
Était estimé en 1981 à 10 OOO T. Une pertie des 5'mportations de
gros oignons europÉens est exportÉe verË les Peys voisins,
notamment le Hal i , Le Sênégal est à cet effet un importateur
net.

LeE oignons /ëchalote de production locale et ceux produits
dur Sahel(violet et échalote ) aont

Au Burkina Faso, Ies principales zones de production sont
Garango, Koudougou et Bobo. La grande période de produtction
d'oignon va de Janvier à Avri I et cel le d'oignon vert de
Novembre à DÉcembre.

Le Niger est un grand producteur d ' oignon . Le viol et de
Ga I mi est beaucoup apprÉcié dans I es pay s voisins te I s que I a
Cote d'Ivoire et le Sênêgal. Les principales zones de
productions sont cel les du Fleuve, de Balrni et de Maradi. Dan=
ces zones , I a période de production ve de J anvier à Avri I avec
ul= reprise de I a prodr-rction de Novembre à DÉcembre '

De tous I es trois pays voisins , c' est I e Niger qu i
représente vÉritablement la zone de prodlrction concurrentiel Ie
pour le Hali avec sGlE exportations de violet de Galmi vers la
Cote d'ivoire et le Sénégal '

dans I es pays
particul ièrernent
pour les qualitÉs

?0 0pêration Pli I s l'lopti ' " Ex posé
Vulgarisation sur la production
oignons en Af rique de l'0ueEt r'

apprêciÉs par I es conscrrnrnateurs SénÉga I a i s
gustatives,

du Chef de la Division
et la comnercialisation des
I'lopti ItBl.
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5 DEFIANDE DE PRODUITS I'IARAICHERS

Du point de vue des sciences et études de rnàrchê, I a notion
de demande peut avoir plusieurs interprÉtations dont deux
revêtent un intérêt trertain. On distingue d' une part I a dernande
potentiel le et etfective et d'autre part la demande monêtair-e
et quenti tative qui servent à rnesurer I a demande ef f ective
(2LI..

Eoncernant la demande d'êchalote àu l'fal i r or1 retient que d'une
paÉt l'échalote fraîche et séchÉe constituent l'assaisonnement
de base d'un grand nombre de préparetions culinaires
traditionnel les et que d'eutre part leg ,narchés de dÉtai I ne
sont pas encore saturés du fait des prix relativement élevés
( annexe 18 ) .

Sur I a base de I a thêorie économique de I a dernande et des
hypothèses cornplêmentaires relatives au cotnportemen t deE
tronsornrnateurs I es f acteurs qui déterminen t I a dernande des
denrées sont :

( 1 ) Au niveau microéconornique ( mÉnage )

le revenu
le prix
la structurre de 1a consornrnetion
cri tères quanti fiables ( tai I le du mÉnage )

critères qualif iables (normes de consornrnation, go[it)

(2) Au n iveau rnacroÉconomique ( économie Na tiona I e )

revenu rnoyen par habi tant
réparti ti.on des revenus
niveau gÉnéral des prix
Structure des prix
population
structure de la population ( population egricole, population
non agricole)
habi tudes nutritionnel Ies

3.1 Structure des dépenses au f'tali

La structure des dépenses des ménages urbains est
caractÉrisÉe pâr I'irnportance du poste "Al irnentation" qLti
reprÉsente en moyenne 397. des dépenses totales. Cela est Eans
doute du au bas niveau des revenus (annexe 19).

2t hIOEHLKEN, E, Einfùhrung
l'larktlehre.
Stuttgart. Ulmer L?7?

in die landwirtschaftliche
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5.2 Coef f icients d'iatportance nentruel le des dÉpenses en légu-
mes frais des ménages urbains.

Ces coefficj.ents ont êté calculÉs à pertir des résultats de
I ' Enguête sur I es dépenses des ménages urbains rnenée de l"lai
1985 à Juin 1986. I I s donnent une idÉe de I ' irnportance rel ative
de la consorntnation des dif f érents lÉgumes dans la vi I le de Barn
ako' le plus grand centre de consornmation de lÉgurnes f rais
( annex€l ?O ) Ainsi l'oigncln a Lln coefficient d'irnptrrtance
rnensuel le rnoyen de 307,, inf érieur seulement à celui de la
tomate (347.).Cela confirme la place qu'il occupe dans les
prÉPàretions cul inaires. L'ai I I une spÉculation qui est au
cen tre des discussions guant à I a diversi f i cation de I a
production tnaraichère au Plateau Dogon e par contre un
coef f i cien t d ' irnportance rnensuet le rnoyen de L s3',', .
Ef f ectivement, f ' ai l, est beaucoup moins conEornmé que I ' écha I ote
et cette diffÉrence de niveau de consomrnation tient au rôle que
jouent les deux condiments dans les prÉparations cul inaires
traditionnel Ies. Ainsi, I'échalote doit amél iorer 1e goût et
l'ail l'odeur, L'échalote est ,Également sâns dor-rte plr-rs
indispensable aux prÉparations cul inaires que I 'ai I , pàrce
cu'il joue aussi le rôle dévolu à l'ail.

A 6ao où les conditions naturel les et la disponibi I itÉ de
I ' eau ne f avorisent pas I a production rnaraichère et qui par
surcroît est Él oignÉe des zones de production maraîchàre, I e
niveau de consotntnetion des lÉgurnes frais est très bas per-
rapport eux autres régions . LeE coef f i cien ts d ' irnportan ce
rnensuel le des dépenses en lêgurnes f rais sont en ef f et tres
di f f érents de ceux de Barnako,

Ainsi, le coefficient
dépenses en échalote est de
consornmetion r-elativement
I imi tée d ' autres I égumes .

d'irnportance rnensuelle moyen des
727. à Gao. Eela peut être du é Lrne

élevÉe de viande et à la gàff'me

5.3 Consonmation d'échalote fraîche et sÉchée eu l.lali
' L'échalote rentre principalernent dans les préparations

cul inaires traditionnel les des rnÉneges et des gargotes
tradi tionnel les. LeB structures gastronomiques de type rnoderne
font usage gênÉralement du gros oignon produit localement ou
importÉ ( sutrtout I ' oignon en provenance de I a Hol I ande qui
transite pàr le SÉnÉgal ) .

L'estimation de Ia consornmation d'échalote se bute à un
certain nombre de difficul tÉs dont les plus importantes sont:

(1)

(2',)

(3)

Le niveau de dÉveloppement des études de rnarché;

L' insuf f isance voire même le rnanque de rnatériel
statistiques secondaires ;

Le carectère circonstanciel
souvent à I es ci rconscrire;

des études de marchÉ qui oblige
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(4)

(5)

La population urbaine du Hali s'Élève à
reprÉsentant L47. d'rrne population totale
habi tan ts .

La prol i f Ération récente des gergotes surtout en mi I ier-r Lrr-
bain i

La consornrnation ostentatoi re d ' écha I ote à I ' occasion de
baptFmes, de rneriages et d'autres cÉrémonies tradition-
ne I I es et rel igieuses trette consornrnation reprÊsen te
f orcémen t une part importan te de I a consornrnation tota I e
d ' écha I ote des zoneg urbaines et rnFme des zones rura I es . Sa
non prise en compte a EanE doute cornrne conséguence I a soLls-
estimation de la tronsofilmation totale d'échaIote.

La base de donnÉes diEtronible n'e perrnis que I'estimation
de I a consomrnàtion d ' écha I ote des mêneqes urbains . Cet te
estima tion ' reposEr sur I es résu I tats du Recensemen t 6énÉra I de
la Population et de l'habitat de L?AT et sur ceux de l'enquête
gur leg dépenses des mÉnàges effectuée per les soins de la
Direction Nationale de la Statistique et de l'informatique de
I'lai 1985 à Juin 199é.

1 O37 438 hbts
de 7 6?0 223

Alors qu'en zone urbaine la demande effective et la
consornmàtion d'Échalote des rnénages sont identiques, i J n'en
demeure pas de rnême en zone rural e où I a tronsornrnation est
forcement supÉrieure à la demande effective du fait de
1'autoconsorntnâtion des producteurs et des dons . I I est à noter
que la cul ture maraîchère est gÉnÉral isée dans tout le pây5 rpartout où la disponibilitÉ d'eau le permet. Seulement, ce sont
les degrÉs et les objectifs I iÉE à cette cul ture qui di ffèrent.

La consofllrnation annuel I e d' Écha I ote des mÉnages urbains a
été estimÉe à 12. 5SS T ( annexe 2Ll. . Pour obtenir I a
consorntnation intérieure annuel le d'échalote, i I f aut a jouter à
cela la consornrnation d'Êchalote ostentatoire, la consornrnation
d'échalote des gargotrsr la consornrnation d'Échalote de
structures particul ières et 1a consornrnation d'Échalote des
zones rurales dont la population reprÉsente A67. de I a
population totale, Pour ces types de consornmation r âucune base
d ' estimation n ' est disponi bl e. I I s sont vraiEembl abl emen t
beaucoup plurs irnportants que I a ctlnsornrnâtion d' êchal ote des
rnÉnages urbains.

Concernant I ' autoconsornmetion d' Écha I ote des producteurs au
Plateau Dogon, el le est estimÉe à L7. de 1a production brurte
(221 . Une enqurête consorntnàtion d ' Écha I ote des rnÉnages de
Bandiagara dans le cadre de la présente Étude a révÉlÉ que ces
mÉnages bénÉficient de dons d'êchalote de la part de parents
producteurE, Si l 'on tient compte de ceg dons,
I 'autoconsotnrnetion doit €tre plus importante. La f aiblesse de
1'autoconsotntnation d'échalote des producteurs àu Plateaur Dogon
particulièrement est du eu fait que la culture de l'Échalote
est perçLt per I e Paysan dogon cornrne une cu I ture de ren te et Lrn
moyen de survie . Les coûts d' opportuni tÉ de I ' autoconsornrna tion

?? Investigations antÉrieureE du PVAPD
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d'échalote sont à cet effet
d'autres zones de production.

assez É I evés par rapport

La consomrnation d'échalote ( f raîche et séchÉe ) de Ia
cifconËcription de Bandiagarà s'élève en moyenne â 183 T/an. Là
consommation rnoyenne d'échalote f raîche pàr pergonne et par
j our est de ?3 g et I a Eonsornmation rnoyenne d ' Écha I ote séchÉe
par personne et par jour est de â g, L'enquête ayant été menée
à une pêriode d' àbondance ( Hai ) et à une période de très bas
niveau de I 'offre, les rÉsul tats ont en outre révélé une plus
grande consomrnation d'êchalote en f'lai ( 9Og par personne et pàr
jour ) et une f aible consornmation au rnois de septernbre ( 34 q )

par personne et per jour),1OCI7. de mÉnagÈres enquêtes eEtiment
que I ' Écha I ote eEt indispengabl e aux prÉparations cu I inai res .

1OO7. des enquâtes reconnaissent consornrner beaucoup d'échalote
pendant Ia pÉriode d'abondance où les prix sont bas et oLr Lrn
reçoit des cadeaux de parents producteurs.

4 OFFRE DE PRODUITS T.IARAICHERS

DÉduction fai te de I a perte, deE semences et de
I 'autoconsornrnation. I'of f re identif iable d'Échalote s'élève à
30336 T sur 1a base d'une produrction brute intérieurre
identif iabte de 38 4OO T sous rÉserve naturel lernent de i a
fiabilitÉ des donnÉes (annexe 15) Le Plateau Dogon particrpe
pour 35'A à cette off re.

Sur la base des investigations menÉes par le PVAPD tant âLr
pl.âteau dogon que dans la zone de l'Of f ice du Niger, environ
L/3 de la production cornrnercialisable, soit 1O L12 T est
transf orrné par I es producteurs

L'offre de l'Échalote provient presqLl'exclusivement de la
production intÉrieure. Quelques irnportations sont enregistr-ées
du Niger ( violet de Galrni ) .

Des sondages ef f ectuês au marchÉ de I'lÉdine ( Bamako ) , i I
ressort que ces quentités sont rnerginales. Les irnportations
concernent surtout le gros oignon qui n' est pas produi t à
grande Échelle eu Plali. D'une façon gÉnérale, l'Offre de
l'échalote fraiche est beaucoup rnoins Élastique qLre celle de
I ' écha I ote sÉchÉe.

Cependan t , qu' i l E' agi sse du Pl ateau dogon oLr de l a zcrne de
I'Office dur NigeFrl'Êchelonnement de 1'offre ne Ee br-rte pag
seLrlement au problÈrne de conservation, mais aussi et surtourt aLr

rnanque de I iqlriditÉ des producteurs, les obl igeant souvent à
vendre leurs produits à des moments non indiqués. En toute
évidence. c'est le cas de I'Échalote fraîche qui ne succède à
aucune activitÉ lucrative. L'Échalote sÉchÉe quant à e1 le a
l'avantage de EuccÉder à l'Échalote fraîche,



..r J.

I
I
I
t
I
I
I
T

I
I
I
I
I
I

It
It
lr
It
lf
\l

5 COH]'IERC r ALI SATr ON DES PRCIDUI TS t'fARAI CHERs, NOTAI,|HENT
L'ECHALOTE AU PLATEAU DOGON

5. 1 OuantitÉs commercialisées, Structure de conmercial iEatiorr r
orarchés d'Écoulement

Af in d'avoir une idée des quentités de produi ts rnaraîchers
corntnercial isÉes r un dispositif de pointage des produi ts
rnaraîchers e Été rnis en pl ace I e 2 j uin 198? au poste de
contrôle de Goundaka. Ce dispositif ne pouvait cependant
prétendre enregistrer de façon exhaustive toutes les quanti tÉs
de produpits.nâraîchers qui quittent le Plateau Dogon pour les
centres de cornrnercialisation. f I exister fiâlgrÉ I'enclavement
du cercle de Bandiagara, d'eutres portes de sor tie, rnais de
moindre irnportance. Nous pensons à cet ef f et, que les données
col lectées à partir de Goundaka, surtout cel les relatives à
I 'échalote fraîche et sÉchÉe, sont d'un ordre de grandeur
acceptabl e et revêtent à cet êgard un certain intÉrêt. A I a f in
du mois de lTai 199O, le dispositif a eu un an.Les rÉ=lrltat=
obtenus sont en annexe 22 ,De l'analyse des donnÉes iI ressort:

( 1 ) Une identi tÉ de I a structure de production rnaraîchèr-e
et de I a structure de cornrnercia I isation deE produi ts
rnaraîchers. Cette structure est dominée par I ' échalote e t
la tomate, deux produits ayant des caractéristiques de
marché diffÉrenteE ( conservation, faci I ité de transport
surtout )'. Les deux types de produi ts eppartiennent à cÈt
égard à des cercles d'intenEitÉ différents. Les résul tats
du pointage l'on conf irrnÉ dans la rnesure ou t'Échalote du
Pl ateau Dogon est en grande partie acheminê à Barnako et
Si kasso et I a Tornate produi te â Goundaka , si tuÉ à que I ques
L7 km de SÉvarÉ est destinée presqu'exclusivernent aux
rnarchés de Séva rê/ Mopti ,

(21 Pour l'êchalote fraîche, la grande période de
commercialisation est identique à la grande pÉriode de
production à savoir de DÉcembre à Hars. Les quantitês
minimales sont enregistrÉes de juin à Octobre, C'eEt
pourquoi d'ailleurs en Septembre et Octobre, l'êchalote
f raîche est absorbêe per I es rnerchés I ocaux de I a RÉq ion
et principalernent ceLrx de f"lopti et SévarÉ. Les quantités
ma x irna I es par con tre de Novernbre à Mai .

( 3 ) L'Échalote traditionnel lement séchée par contre
( bou I es dogon , Écha I ote êcrasÉe séchÉe ) est ceractéri sÉ
per la relative EtabllitÉ de l'of tre danE le ternps, drre
sâng doute à l'effet de la transformation permettant un
échelonnement de l'offre au grÉ des producteurs.

(4 ) ExprirnÉ en êguivalent d'Éshalote f raîche, de juin t 9B9
à Mai 1990, près de 9 OOO T d'Échalote ont quitté le
Plateau dogon pour leF-Ëntres de consornrnetion, Cette
quantité est de 437. infÉrieure à la proportion de 8O4
cornrnercia I isés avec une production brute estirnatÏG- Ae 2L
ooo T.

2l ooo Xo .8

:< 7l8, goo
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( 5) L'Aubergine locale, le piment et la patate douce sont
destinÉs tout comme I a tomate aux marchés de t'topti./SevàrÉ .

( 6 ) Les guanti tés d' ai I transportées sont presque
. insignifiantes. Ces quentitÉs sont en rnauveise adÉquation

avec la production d'ail du Plateau Dogon estimÉe à 2é,0 T,
vraisemblablement sous-estimÉe dont la plus grande partie
proviendrait de Borko ( Arrondissement de Kendiè) et
serait acheminê sur l'axe Borko-Kiro(Douentza). Boré-. Mopti, à Mopti.

3.2 Cirçuit de comotercialisation et mécanisme de marchê

Bien que depuis I ' avènernent des barrages , I e vo I urne deproduction d'Échalote ait considÉrablement augrnentÉ, Ie cercle
de Bandiagara â conservÉ son circuit traditionnel de
cornmercia I isation .

Ce circuit, selon les constats faits s'eppuie sur les
valeurs cul turel les du peuple dogon qui demeure un peuple
conservateur, mÉf iant à tou t ce qu1 vient de
I 'extÉrieur, individual iste et rëf ractaire àu changement. A ces
facteurs culturelg s'àjoute l'enclavement du cercle du au
mangue d'infrastructures routières et à leur quelitÉ ainsi qur'à
1a situation gÉomorphologique. Ainsi I seules les pistes pclur
piêtons et cycl istes rel ient certains vi I lages.Les crros
vi I I âges si tuÉs dans I a pl aine ou dans I es bas-fonds on t
I 'aventage d'avoir Ltn marché assez f réguentÉ et d'être rel rés
au. chef -l ieu d'arrondissement per une route rnême si cel le-ci
n'est pas pràticable eln toute saison. Ce problèrne d' inf rastruc-
ture routière viable reste êgalement entier quant eux I iaisons
en tre Bandiagare et les autres cercl es I imi trophes.

De Plus, la cotntnunication du peuple dogon evec 1e monde
extÉrieur est I irnitée ou rendue dif f icile par les problèmes de
dialectes. Pour la mÊrne ethnie dogon, i I n'est pas rare de
constater des veriations de dialectes d'un vil lage à un autre.
Ainsi ' le dialecte peul est Eouvent utilisé pour les cornmunica-
tibns entre les Dogons de diffÉrents setrteurs d'une part, Et,
d'autre part, entre les Dogons et le monde extÉrieur. C'est ce
clui expl ique gLte les maraîchers sont déf avtrrisés et rnaintenu=
sous le joug d'une rninoritÉ de cornrnerçants originaires du
rnilieu. Ils sont liês à ces cornrnerçants par des liens sotrio-
culturels et gsychologigues (lien de parentÉ, de solidarité et
de conf iance ) et des I iens d ' échanges cornrnerciaux étab I i s
depuis de longue date.

Selon leg rnaraîchers, les cornrnerçants offrent sourvent à
crédi t I e peti t rnatÉriel de maraîchage, I es sernences, I es
produi ts phytosanitaires et Ies engrais. Ainsi r suivan t I a
nature des relations, ils peuvent mêrne contracter des prÊts en
espèce pour f aire f ace âux dépenses ponctuel les de rnâriage et
d ' autres cérémonies . En retour , I es rnaralchers son t tenus
d'êpon€er les dettes gprès la rêcolte en naturre et de
retrocéder leur production ou une partie de cette production eLl
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pri x f i xé par I e corrlmerçant. Les rapports cotnmerçent-paysan ne
sont à cet effet pas de simples rapports client-fournisseur.
mais plutôt un mode de vie que le paysan trahit diffici lement
(25),,

, Ainsi, à travers I e circuit trad i ti onne I de
cornmercial isation, les comrnerçants interviennent sur I es
merchês ç1ue I'on peut considérer cotnrne des pointE de col lecte
cui sont de vêritables lieux de spÉculation. Ces Points de
coI l ecte sont I a pl upart concentrÉs dans I es arrondissernen t
Central,de Sanqha, de Dourou' de KendiÉ et de Kany Goqouna

IeFl-e_eg_*Ë.-?-Jz Points de collecte d'échalote dans le cercle de
Band iagêre

Arrond i ssemen t Point de Collecte

I
I

Central

Dourou
Kany Gogouna
Kend i é
Sang ha

Lougou rougoumbo ,
si bi -si bi
Dourou, Dobolo,
Nando I i
Sorno I i
Kamba Komodigui I

TÉgourou. Doucornbo.

Golornbo, Korou

i, Sangha

I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I

Les comrnerÇants qui interviennent dans Ia cornrnercial isation
de l'êchalote jouent qénéralement le rôle de commissionnaire
pour les cornrnerçants grossistes. Les derni grossistes sont des
comrnerçants patentés instal lés dans les centres urbains et
disposant de mâgasiins de gtockage, Ouant aux qrossistes. i I s
cgnstituent la clas=e de com,nerÇants d'oiqnon les plus nantis '
I I s sont représentÉs; per certains gros maraîchers ou des
spéculateurs gui achÈtent dans les zones de production à leur
compte. Suivant I eurs intÉrêts ' ces grossistes Peuvent, soit
ravitail ler les dêtail lants et leE gros consotnmateurs
( restaurants, Campus, , . ) r soit exporter vers les pàYs voisins
tel que la Cote d' fvoire.

Selon des sondages effectuÉsr environ une quinzaine de
cornrnerçants interviennent dans 1a cornrnercial isation de
I ' écha I ote f raî che et sÉchÉe , Les mar chés de co I I ecte prennen t
à cet ef f et l a f orme d' cll iqopsone, oLr rnêrne en celrtains points
de collecte la forme de fnonopsol'le.

Paral lÈlement à ce circuit, s'effectuent sur les marchÉs
Iocaux les plus irnportants des ventes de producteur- à

consomrnateur clLl de producteur à comtnerçant ' Les quan ti tÉs
écoulÉeE par ce canal représenteraient 25 à 3O7' des quanti tÉs
cotnfnercialisées. Même là, les prix sont fixÉs par les
commer Çan tg .

La fin de Ia cornrnercialisation de 1'Échalote fraiche au
Plateau Doqon correspond à la pÉriode du Prix plancher ( Avri I ) .
Cette période est marguée par le départ des ccrmtne!rçants sur
Niono et la transf orrnation des quantitÉs restantes d' échal ote

?3 KONE, Il.,Là transfornation
coopératif .l'fénoi re de f in d

de l'oignon à travers un circuit
'Étude,Cotonou 1988
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Niono et la transformation des quantitÉs restantes d'échalote
fraîche en boules séchÉes.

Selon leg enquêtes menêes à Bandiagare, les producteurs
sqnt nen seulernent victimes des bas prix au producteur, irnposés
per les cornrnerçants. rnais aussi du matêriel de pesée truqué
(24\ .

Le circui t de cornrnercia I isation de I ' Écha l ote est
schématisÉ en annexe 23. L'Échalote cornrnercial isée est acherninÉ
vers I es grands centres où I a diEtri bution est essurÉe
génÉra I emen t per des femmes dÉtai I I an tes ne posséden t aucune
couvert,ure financière et qui opèrent eu niveau des rnarchÉs
périphériques ( environ une vingtaine à Bamako ) . Cette
distribution est catalysÉe par une mul titude de dÉmarcheurs. ce
clui conf ère au rnarché de distribution toute son origina I i té et
sa cornplexité de f onctionnernent. Le marchÉ cornmerçant-
dÉtai I I ante n ' est pas un rnàrché au cornptant. Le peiernent à
terme est I a pratigue courante. Ce Eystèrne de rnarchÉ est à cet
effet de nature à affaiblir la concurrence et entarner-
sérieusement l'efficacité et l'efficience du système de
distribution de l'échalote dont les répercussions Ies plus
fâcheuses sont ressenties au niveau du trroducteur et du dernier
consornrneteur. Il est indÉniable également, les expêriences
faisant foi , eue I es producteurs n ' ont aucune chance de
s'épanouir danE un tel systèrne (25) Des tentatives d'écoLrlement
de 1'Échalote fraîche en provenence du Plateau Dogon et de
Niono par les prodncteurs ou leur grou- pement ont ÉtÉ vouées à
I 'échec.

Les rnarchés d' Échalote sont Eln outre caractÉrisÉs par 1e
rnenque de transparence du à I'intervention d'un nombre assez
restreint de cornrRerçants patentés et d'un grand nornbre de
petits co,nrnerçants non enregistrês intervenant dans le Secteur
de la comrnercial isation de I 'oignon principalement au Plateau
Dogon et dans la zone de l'Office du Niger (Nj.ono). Dans Lrne
tel le situation, i I est clair gue les productenrs du Plateaur
Dogon sont dÉfevorisÉs Far rapport à ceux de I a zone de
t .Office du Niger pour les raisons suiventes 3

( 1) Dif f icurl tés plus accrues d'accÈs aux inf orrnations sur les
prix i

(21 DÉpendance notoire de cornrnerçants de mêrne origine
culturel le. avec comme consÉquence la difficultÉ, voir
I'impossibilitÉ pour le producteurr d'articuler ses intérêts en
vue d'une jugÈe rêmunération de son produiti

( 3 ) La f aible ef f icience technique et éconornique de la
cornmercial isation due àux coûts de transport êlevés, aux
in f raEtructures routières dÉfectueuses , à I a fai bl e capaci tÉ
de rÉaction à la situation du rnarché ainsi qu'à la faiblesse
des cepâcités de transport.

24 K0NE, f'f..Le
?3 cf .Blrl7/ GTZ,

und l'lethoden

transformation
Vernarktung von

( Handbuchrei he

de l'oiQllon... op.cit.
Agrarprodukten.Band l,GrundIagen
làndli che Entwi cklung ) f984.S.111
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5.S Capacités de transport et frais d'approche de la
Commercial isation

Trois grands transporteurs et de façon sporadiqua de petits
transporteurs interviennent eu Plateau Dogon dans le transport
de produits maraîchers, notamment l'Échalote. LeE cepecités de
transport sont cornposÉes gÉnÉralement de camions de 10 15 T.
Bien souvent des goulots d'étranglernent sont observés pendant
I es g,êr iodes de poin te . Les trapaci tÉs de transport au P I a teau
Dogon semblent être à ce Égard insuffisanteE. Cette situation
agit défàvorablement Eur 1'efficacité et I'efficience de la
comrnercialisation de l'Échalote fraîche surtout et rend à ce
titre I,a position concurrentielle du Plateau Dogon difficile
par rapport à la zone concurrentiel le nettement identifiée
qu'est l'Office du Niger. Les frais d'approche de la
cornrnercial isation se présentent cornrne suit :

Lg.F-1,-e"g.H.--l-:_I-:--l*i Frais d' approche de I a Comrnercia I isation de
I'échalote

Nature des f rais
(FCFA/ks)

Echalote Fraîche
(F CFA /Rq )

Echa I ote séchée
(F CFA/Kq)

I
I
I

Transp int, Bandiaq
l"lanut. I ier-r col I ec
6ardiennage
Transport Bgara- Bko
Heures suppl Ém.
Déchargement Bko
Em.magasinaqe
Pertes ( 5O7. )

5'O
O'5
1'O

L7 ,3
I,O
or15
or5

18rO

7r5
O'5
1'O

20, O

lrO
orlS
O'5

I
I
I
I
I
I
I
I

Tota t = 44,O 31 ,O

I 1 ressort de ce tableau que les frais d'approche de la
com- mercial isation de I 'Échalote f raîche sont plus élevÉs qr.re
treux de la cornrnercialisation de l'échalote sÉchÉe et qLre Ies
risques inhérents à la comrnercial isation sont beaucoup moindres
evec I'Échalote sÉchÉe, Alors gue les frais d'epproche de la
cornrnercialisation ne reprÉsentent que L27. du prix au produtcteur
de l'échalote sÉchée,ils sont de 59'I dur prix au prodr-rcteuu- de
l'échalote f ralche. Du point de vLre dur transport, il est
indéniable que l'avantaqe est du coté de I'échalote séchée
compte tenu de la position géographique du Plateau Dogon pàr
repport aux celntres de cornrnercial isation.

S' agissant rnaintenant de I a cornpereison inter zone des
frais d'approche de la cornmercialisation de l'échalote il n'y a
aucun doute que les f rais d'approche de la cornrnercial isation de
I'échalote Eoient moins élevÉs dans les zones de I'Office du
Niger gu'au Plateau Dogon, En effet, les effets conjugués de la
distance. de la viabilitÉ des infrastructures routiàres ainsi
que la bonne trepecitÉ de transport agissent favorablement sLlr
I es coûts de transport . Ainsi " I kg d ' écha I ote est transpor té
à 5 F CFA de Niono à Bamako, soit 3rS fois moins cher que le
transport de I a même quanti tÉ de produi t de Bandiagere à
Barnako. L'ett LcecitÉ et I 'ef f icience technique et ÉconomiqLre de



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I

la commercial isation de I ' échalote â Niono sont à cet ef fet
plus grandes qu'au Plateau Dogon. Comrne ÉvoquÉ plus haut ( voir
3.2) chaque f ois que I 'ef f icience de la co.nrnercial isation de
I'Échalote fraîche atteint son seuil critique au Plateau Dogon '
I ea cornrnerçan ts se transporten t à Niono .

Au rnarchê de f''lédine, I 'Lrn des plus grands marchés d' oignon
de Barnako, I ' écha I ote écrasée sÊchÉe de Niono , est tou j ours
vendue un peu moins chère que Ie" bouIe séchÉe", Cependant'
malgré cette différence de prix en faveur de l'échalote séchÉe
de Niono, la boule séchée reste fortement concurrentiel le à
causçr de sa tràs grande valeur cul inaire que Iui confère sa
fermen tation ,

5.4 l'fécanisme de f ixation des prix au producteur et des prix à
la Eonsommation à Bamako

Sur la base de I Z5O HJ/ha en rnoyenne, de 42 T/ha et d'ltne
rÉrnunération rnoyenn€r de I'HJ de I 315 FCFA, le prix de revient
d'un kg d'échalote fraîche est de 49 FEFA. Tout cornrne Ies
statistiques de prix du PVAPD l'attestent, ce prix est bien des
fois supêrieur eu prix eu producteur pratigué eu Plateau Dogon
pendant 1a grande pÉriode de production (janvier- Avril )

Un principe f ondarnental Éconotnique est que I 'of f re et I a
demande dÉterminent I e Prix . Des inforrnetions sur les
fnouvernents de produits et de prix c'est à dire de la
transparen ce du rnarchÉ , rÉsu I te un certain n iveau de pri x clui
sert d'orientation à toue les prix Pretiguês sur le rnarchÉ.
Ce I a suppose une si tuation de concurrence parfai te . Al ors qlt' à
Niono un tel mÉcanisne de fixation de prix est observÉ ' au
Plateau Dogon, à cause du mÉcanisme de rnarchê prédominant ( utn

ou quelques cornrnerçants acheteurs, Étoignernent des centres de
con5,ornrnation, trop grande dépendencel des producteurs des
cornrnerçants), les prix ne sont pas le fait de I'oftre et de la
demande , mai= sont pl utôt f i xés par I es comrnerçan ts qlti son t
les seuls à détenir Ies inforrnations sur les prix Pratieués
dans les grands centres de consomrnation. Diverses pratiques
mercanti les désobl igeanteE sont pratieuÉes sur les marchés dont
1à plus courante est cel le qui consiste à fixer tardivement les
prix afin d'obliger les producteurs à cÉder son produit à Lrn

pri x qui ne I ui convient pes. Les caractÉristiques de marché de
I 'Écha lote f raiche ( pourrissernent r pertes ÉlevÉes de poids par
sui te de dÉssi cation naturel I e ) renforce davantaqe I a po5i tion
du cornmerçant , à rnoins que I e productettr accepte dÉsespérémen t
de retourner avec Êon produi t et de I e transf orrner .

GÉnÉra I ernent , I es producteurs sont nÉcessi teux et sont â ce t
ef f et obl igÉs de céder leur produit aux prix clui leur sont
dictÉs.

Quant aux rnarchés de gros et de dÉtai I des grands centres
de consornmation. selon les observations f aites, le rnÉcanisrne de
fixation des prix est tel que la concurrence est affaiblie pour
les raisons suivantes 3

( 1) Une structure de tnarchÉ de gros ceractÉrisée per
L 'intervention d'un nornbre assez restreint de gros comrnerçants
avec une assez bonne couverture f inan cière et d ' un nornbre a5sElz
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evec une essez bonne couverture financière et d'un nombre assez
important de femmes détaillantes sans couverture financière cui
sont 1iées aux comrDerçants grossistes soit par des rel ations
Eociales, soit pàr des crédits ( paiernent à terme ) , soit par les
deux.' A cela s'à joute, comrnei Évoqué plus haut I ' interposition
de nombreux peti ts détai I I ants . Avec une te I I e structure de
marchÉ , I a posi tion de monopol e des comrnerçants qrossistes
nantis ne peut être que renforcêe et la possibilité
d'intervention des producteurs ou leurs organisations sur le
rnêrchÉ ne peut être que rendue dif f ici le voire impossible.

(21 Le rnanque de concurrence sur I es rnarchés de détai I s i

( 3 ) Le rnànque de transperence
De cette constel lation rêsul te !

une merge comrnerciale trop élevÉe parfois non justifiÉe
influence 1'efficacité du systèrne à travers une vitesse
d'écoulement relativement basse, surtout quand on sait
Ma I i . même pour I es denrées de consornmation courante t '

ticitê de la demande et du revenu sont sans doute àssez
é I evées .

un niveau de prix assez êlevÉ surtout sur les marchés de
dÉ tai I

5-5 Evolution des prix au dêtail sur les marchÊs de Bamako

Lg!_l_ggg..P-*fu_1..lPrix rnoyens de vente au dêtail de 1'échalote
f raîche et séchée sur I es rnerchÉs de
Bamako ( moyennes annue I I es )

Produi t 1981 1982 1983 t9B4 198 5 1 986 L987 r98B

qur

qu' au
Élas-

I Echalot fr zbs
Echa I ot sÉ 785

2L7
795

283
7U^9

437
1 132

3El4
L L97

394
1210

300 244
803 854

I
I
I
I
I
I

Source: DNSI, Statistiques officiel les ( prix ) .Propres calculs

De ces rnovennes annuellles de prix. i1 est difficile de
conclure à une tendance d'êvolution tant du prix de I ' écha I ote
f raîcher euer de celui de l'échalote séchÉe sur les narchés de
dêtai t de Bamako. La sêrie chronologique est courte et I a base
de données est insuffisante et inadéquate pour dÉterminer I e
trend,

LiÉ à un des obj ecti fs assiqnÉs
vÉri fier I ' hypothèse de surproduction
menEuels rnoyens de vente au dÉtail de
sÉchÉe EUF I es rnarchÉs de Bamako de
intÉrêt certain.

Les pri x moyens mensltel s sur I a série
19BB sont consignÉs au tableau ci-après :

à l ' Étude, à savo j. r
d ' écha I ote, I es pri x
I'échalote fraîche et

1981 à 1?BB gont d'un

c hrono I og i qLre 198 L



I-a.b*Leg34_*l**5 J_: Pr i x rnoyens
séchÉe Eur

mensuel s de I
les merchÉs de

'Échalote fraîche et
Barnako ( FCFA )

Produi t Al'fAM

I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I

Ech. Fraîche

Ech. séchÉe

zLO 195 t47

945 797 919

Source: DNSI, Statistiques officiel les ( sÉrie Prix ) : ProPres
calculs

De l ' ana l yse de ces pri x rnoyens rnensuel s, i t ressort :

( I ) Une f luctuation saisonnière du prix de I 'Échalote fraîche.
Ainsi , de Janvier à f"lai ( Période de production ) I e niveau des
prix est relativement bas et relativement Élevé de juil let à
Décembre.

(2\ Un niveau de prix relativement stable de l'échalote sÉchêe
du à 1'effet de la conservation perrnettant d'Échelonner l'oltre

5,6 Evolution du prix au producteur de I'Échalote fraîche et
séchée au Plateau Doqon de 198ô 1990

Les prix rnensuels au producteur de l'êchalote f raîche et
sÉchée de 1986 à l99O sont en ennexe 24

MalgrÉ la discontinuitÉ des infortnations due à l'absence
d'un systàme cohérent de statistiques de prix avant
I'installation des structures du Projet d'une part et Ia rnise
en place d'un Ëystème de rÉlevé de prix étendu à touE les SAA
seulernent depr-ris Août 1989 d'eutre part, iI reEsort de
l'analyse de la série de prix disponi- ble que leE prix de
I 'échalote f raîche sont sournis à une plus grande f lutctuation
saiEonnière que les prix de l'échalote géchée et que très
probablernent la tendance du niveau absolu du prix des deux
gammes de produits est plutôt à la baisse.

3.7 6amme de produits rnaraîchers sorDmercialisés et conmerciali-
sables au Plateau Dogon

Une garnrne assez variée de produi ts rîarai chers es t
prÉsentement cul tivée et cornrnercial isÉe au Plateau Dogon - I I
s'agit principalement de I 'êchalote fraîche et EéchÉe, de la
tomaterde l'ail, du piment, de la patate, de la potntne de terre,
de la laitue, dur chou, de la carotte. de 1'aubergine locale. La
d iversi tÉ de I a garnrne de produi ts rnaraîchers résu l te des ef f ets
conjugués du potentiel naturel de culture et de la rentabilité
Économique dont les Éléments les plus importants sont les
dÉbouchÉs rÉmunêrateurs et les possibi I ités de transport ' Si
I'on tient compte de la position gÉographique du Plateau Dogon
par rapport aux grands centres de consonrmation, i I n'y a autrLtn

148 2o.7 2?8 30e

9?6 BB7 913 915

434 447 555 470 3r4

1018 896 962 1004 e92
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doute que les producteurs maraîchers du Plateau Dogon aient Lrn
cotnportement rationnel face à leur environnement et que la
structure des produits commercial isÉs soit Économiqurement
justifiÉe.

5.7.1 Gianme de produits d'êchalote

Ouatre produi ts d ' Écha I ote son t cornrnercial isÉs au P I ateau
Dogon 3 I'Échalote fraîche, I'échalote êcrasÉe mise en boule et
séchêe, I'échalote écrasÉe et séchée, les feuilles d'échalote
sé c hée=

4.7.1.1 Echalote f raîche

L' Écha I ote f raîche du Pl ateau Dogon bénÉfi cié de I ' ef fet
psychologique produit par la tradition de I a cul ture d'êcha lote
eu Plateau Dogon. Aingi I 'Échalote fraîche provenant du Plateau
Dogon est Eynonyrne de gual itÉ et de bonne Eeveur. Cependant des
sondeges et t ectuÉs auprès de commerçants d ' oignon eu rnerché de
f'lédine ont rÉvÉ I ê que I es avi s des rnénagères sont partagés
quant à la qualité sêculaire du produit Dogon. Tantôt la
préférence eÉt du cotÉ de I 'Échalote du Plateau, tantôt el le
est du cotÉ de l'Échalote de Niono, Un critÈre incontestable de
gualité de I'Échalote fraîche est la qrosseur du bulbe Les gros
bulbes sont prêfÊrÉs aux petitE bulbes.

Comme évoqué plus haut, c'est le Pl ateau Dogon seul qui
approvisionnait les marchÉs de Barnako aux mois de Novembre et
Décembre en Échalote fraîche, Avec IeE changementE j.ntervenus
dans la zone de l'office du Niger, à savoir l'affectation des
terres exclusivernent maraîchèreE aul producteurs, le Plateau
Dogon ri sque bien de perdre cet avan tage , si ce n ' eE t déj à I e
cas. Le faible efficience technique de la cornrnercialisation de
l'échalote fraîche per rapport à la zone de l'office du Niger
entraînera sans doute une diminution de la part dur Pl ateau
Dogon dans le volr-rme total d'Échalote f raîche cornrnercial isée.

5.7 . L -Z Boules sÉchées

La boule sÉchée est un produit de grande origina I itÉ
locale. Elle bénéficie à l'intÉrieur cornme à l'extÉrieur dur
pays ( pays voisins ) d'une grande valeur cul inaire que lui
conf ère se ter- mentation. El le bÉnéf icié â ce titre d'urn
segment de JnarchÉ sur et el I e est en outre I a f orrnu I e
d'échalote sÉchÊe la plus consornméer cornrne rÉpondant à un
besoin de tnarchÉ. Les insuf f isances hygiÉnigues de la boule,
dénoncÉes et connues deE mÉnagères les plus ayerties et les
plus exigeentes n'ont guère inf lué sur 1a consornrnation de I a
bouIe. Cependant, il egt à noter que Ia boule est IÉgèrement
concurrencée per I 'Échalote écrasée et séchée r provenant en
grande'partie de Niono (Office du Niger) et dont elle est un
substitut. Elle egt donc soumise à l'effet de l'ÉlasticitÉ
croisée, L'Échalote ÉcrasÊe sÉchÉe est tou jolrrs moins chère que
la boule et en ourtre plus comrnode à prÉparer. Elle est en toute
évidence beaucoup moins fermentêe.
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Du troint de vue de la rentabilitÉ de la cornmercial isation
au niveau du producteur, la boule peut val oriser en certaines
périodes de l'annÉe l'Échalote fraîche à 68 FCFA/kg, soit 2A'/
supÉrieur eu prix de revient de ce produit qui ne dépasse pas
toujours 49 FCFA /kg pendant la grande pÉriode de production.

Sangha est l'arrondigsement de Bandiaqara où prÈs des 2/3
de la production d'êchalote sont transf ormÉs Ein boules. La
transf orrnation en boule est jusqu'à présent la technique I aplus utilisêe au Plateau Dogon.

5.7.1.3 Echalote Écrasée sÉchée

La technique qui consiste à écraser I'êchalote dans un
rnortier ou sLtr la pierre et à la sécher par la suite au soleil
est beaucoup récente per rapport à I a technique de
transformation en boule. Cette technique trouve son uti I isation
dans 1a zone de I ' Of f ice du Niger surtout à caLlse très
vraisemblablement de le préfÉrence âccordée à l'Échalote
écrasÉe séchée par les femmes de la région de SÉgou. Ee produit
ayant bÉnÉf iciÉ d' Ltn segment de rnarchê evec cornrne consÉquence
une diffÉrenciation de produit, le Plateau Dogon ne pouvait Dag
rester en marge de cette innovation. DLr reste, cette technique
de transformation de l'Échalote fraîche exige moins d'efforts
qLte la technique habitr-rel lement uti I isée eu Plateaur Dogon. à
savoir 1a transformation en boule,

Des sondages effectuÉs
que le Plateau Dogon est
sÉchée, Prés d'un tiers de
Dogon est transformé.

sur les rnarchés de Barnako ont révélé
le principal fournisseur d'échalote
la production d'Échalote au Plateau

5.7.1.4 Feuilles d'êchalote séchées

Les feui I les d'échalote sÉchées peuvent être considÉrées
cotnrne un sous-produit de la transf ormation de I 'échalote. Selon
les résurltats dr-r pointage de prodr-rits rnaraîchers au poste de
Goundak a , I es quanti tÉs cornrnercia 1 i sées ne son t pas
importantes ' Le produi t est beaucoup appréciÉ en
région économique du pays.

5.7.1.5 Echalote séchée selon la méthode améliorée

premiÈre

Les investigations du Projet Vulgarisation Agricole en Pays
Dogon dans le dornaine de l'amélioration de la cornmercialisation
des produits rnaraîchers du Plateau Dogon.à travers 1a transfor-
mation ont abouti à la mise eu point d'une nouvel le formule
d'Échalote séchÉe. Le technigue de sÉchage utilisée est simple
et adaPtée aux condi tions du pl atear-r dogon , E I I e consi ste à
nettoyer proprernent les buI bes récol tÉs en I es dÉbarrassant des
racines et pel I ict-tles superf iciel les. Les bul bes nettoyÉs sont
en suite lavÉs et mis danE la trÉmie de la dÉcoupeuse où il est
dÉcoupÉ en tranches f ines par des I ames rÉg 1ées à 3 rnm et
actionnÉes â I ' aide d' une ,rnanivel le. Les trancheg sont ensui te
mises à sÉcher au soleil Eur des claieE en un lieu dÉcouvert et
suf f isamrnent aÉré pendant au moins sept jours. A I ' issLre du
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séchage, le produit contient un taux d' humiditÉ màximal de 1O7.,
ce qui le rend conservable pendant une longue durée. Un kg de
produit sÉché obtient à partir de 7 kg de produit frais en
moyenne r c€ qui correspond à un rendement au séchage de t4Z.

Les ceractÉristiques de rnarchê propres à cette nouvel I e f ormu I e
d'échalote séchée sont les suivantes :

(1) Elle est dÉshydratÉe et non fermentée et conserve à cet
ef,fet le gaz. I'arâme et les substances nutritives de
I 'échalote fraîche. A cet Égard, el le est, à la diffÉrence des
autres formuleE d'échalote séchée ( boules dogon et échalote
écrasÉe sÉchée) un Eubgtitut de I'Échalote fraîche, Ainsi, el le
peut être 'substi tuée à I ' écha l ote f raîche pour des rai sons de
commodi té d' uti I isation et pour des raisons Économiques sLrrtourt
pendant la période al lant de jr-ri I let à Octobre, cârectêrisÉe
par un niveau d'offre essez bas et par un niveau de prix de
l'échalote fraîche très élevÉ.

(2', E I I e es t propre et hyg iÉn ique ;

( 5 ) El le est conservable:

( 4 ) EI le est substituable aux formules traditionnel les
d'échalote séchÉe. Elle se prête à cet effet à la
tor rëf action ;

( 5 ) Enfin, el le est très commode à l 'uti l isation.

Un test cu I inai re ef f ectlrÉ au siège du Pro j et et don t I e
résul tat devrait perrnettre une mei I leure inf ormation du consorn-
mateur, a révÉlÉ que le rapport de séchage 7 z L peut être
observé dans les préparations culinaires. Ainsi r sur la base de
ce rapport et d'un prix rnoyen à la consornmation de I OOO
FCFA/ kg , i I est beaucoup pl us êconomique pour I a rnénagère
d'utiliser le nouveau produit si Ie prix à la consorntnation de
I'échalote fraîche franchit Ie seui I de 145 FCFA lkg.

La phase pi I ote de sÉchage a ÉtÉ exécutÉe pendant I a
câmpagne maraîchère L98?/19?O au niveau de six villages et
s'est Eoldée par une production de produit séché de 15T.
équivalant à 1O5T de produit frais. Un objectif de sÉchage de
6Ot de produi t sÉchê correspondant à 4?OT de produi t frais a
été fixÉ pour la campegne L9?O/ 19?1, I I est prévu de réal iser
cet obj ecti f au niveau de I 5 vi I I ages ,

Le prix de revient d'un kg de produit est de ôOO FCFA rendu
Bamako. Ce prix a ÉtÊ calculÉ en tenant compte de
I ' amortissernent du rnatÉrieI de sÉchage et Eur I a base d ' une
va I orisation de I a matiÈre première de 73 FCFA/ kg , un pri x
moyen ecceptabl e de t ' écha I ote f raîche .

La promotion du produit a commencÉ courant Plai 1990. Dans
ce cadre, des contacts ont êté pris avec des opÉrateurs
Économiques, des structures gastronomique, ainsi que des
structures à carectÈre publ i c. Des tests de rnarchÉ on t été
égalernent conduits à travers la ville de Bamako.
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Au stade actuel des investigations dans I e domaine de I a
promotion du produit, le constat est que la nouvelle forrnule
d ' écha I ote sÉchÉe est trèg appréciÉe par I es f ernmes qui
trouvent que son goût est très bon, qu'il concentre la saucer et
qLre son prix est raigonnable.l"fais seulement elle n'est pes
encore suf f isamment connue. On peut tout de mêrne sur I a base
des rÉsultats des tests de rnarché conduits, conclurt-e à
I 'existence d' un segnent de rnerché très inportant pour I e
nouveau produi t. Pendant I a troisiÈrne phase du pro j et, I es
tests de rnerché seront Étendus eLrx zones qui accusen t un
déficit en produits maraîchers, telle que la zone de Kayes
située à 1'Ouest du pàys.

5.7.?, Autres produits maraîchers

5.7 .2. L Tomate

Selon les rÉsultats de l'enquÊte sur les superficies rnaraî-
chères menée par le PVAPD pendant la cernpegne maraîchère
L987 / L9AB, 95 ha sont consecrÉs à I a cul ture de I a tomate en
contre-saisonr reprÉsentant tL?. des superficies totales. ElIe
eEt aussi I a deux ième cul ture maraîchère I a pl us importante
aprÈs I 'Échalote. La production de la tomate en contre-saison
est concentrÉe à Goundaka autour de I a filare de Bandiougou . Cel a
Ee justifie au regard des rÉsuI tats des inveEtigations egro-
économ j.que du PVAPD par I a prox irni tÉ de Goundak a de SÉvarÉ et
Mopti. En ef f et, la tomate produite à Gor-rndaka vise essentiel -
lement les rnarchÉs de ces deux centres. De juin 1989 à f'lai t99O
1598 tonnes de tomate ont ÊtÉ comrnercial isées.La tomate est
corn- mercial isée pendant toute I ' annÉe, à I ' exception des mois
de juillet et Août. Les quantitÉs de tomate pluviale
cornrnercial isÉes ne reprÉsentent qLre L,l-7. des qLlenti tÉs tota les
de tomate cornrnercialisÉes. Cependant leur intÉrêt éconorniqute
pour le paysan dogon est indéniable, dans la tnesure où elles
procurent les premiers revenus pendant une përiode de soudttre.
L'offre de la tomate n'Étant pas importante à cette période. le
paysan en ti re I e max imum de prof i t .

Des problèmes de cornrnercialisation sE posent de plus en
plus au niveau de la tomate produi te en contre-saison. LeE
merchés proches deviennent de plus en plus saturrë= pendant la
grande pÉriode de producti.on ( Janvier Juin ) et I a tomate
Étant un produit tràs pÉrissable et par surcroît produit
abondamment prÈs des grands centres de consotnmation, urr
acheminement vers ceË centres n'est paE envisageable. Le
constat déjà fait à Boundaka est qu'unel grande quantité de
tomate pourrit Eur place. Afin de juguler ce problÈmer un teEt
de séchage de I a tomate a Été condlri t en Avri I 1990 et .1991 au
PVAPD. Le deuxième test a êtÉ concluant. Le test de rnerché de
la tomate sêchêe a révélê l'existence d'un débouchÉ pour ce
produi t à Bamako.
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5.7 .2.2 Ai r

Conformément eux résul tats de I ' enquête sur l es clr I tuu-eS
maraîchère de L9f37 / 1?89, I ' ai I est cul tivé sur g6 ha
rep.rÉsentant 9;6I de la superficie rnàraîchère totale . Ce
potentiel sernble Être sous-ErstimÉ. KendiÉ et I ' ârrondiËsement
central sont les zoners importantes de production de I 'ai l.
I'lal heureusernent les quàntités d'ai I cornrnercial isÉes ont échappé
àu pointage à Goundaka, parce que, la plus grande partie
provenant de Borko ( arrondiegement de KendiÉ ) est acheminÉ Eur
I 'axe Borko-Kiro(Douentza )- Borè-Mopti vers Mopti.

5.7.2.3 Pomme de terre , Patate

La pomrne de terre et I a patate
Éche11e. Ces deux cul tures sont I irni
disponibi I i té de terres appropriêes et
visionnement en sernences ainsi que
rémunÉra teu rg .

sont cultivées à petite
tées d'une part par Ia
d'autre part par I'appro
l'existence de rnarchés

Le facteur lirnitant pour la cultr-rre de la pornrne de terre
est sens doute I 'approvisionnement en sernences. La pornrîe de
terre ausEi bien que I a patate sont en partie autoconsornmées .
en partie corntnercial isées sur le rnarché local de Bandiagara et
I es rnerchés de SévarÉ et lYlopti .

3 -7 .2-4 Autres produits maraîchers

. I I s'agit en I 'occurrence du piment. de la laitue, du chou,
de la carotte et de l'aubergine locale. A part Ie piment et
I'àubergine locale qui occupent regpectivement 37. et ?7. des
superficies tneraîchères totales, ett qui sont acherninÉs vers des
màrchÉs rêmunérateurs, I es quanti tés de I ai tue, chou et carotte
produites et cotnfllercialisées sont rnarçinales. 6énéralernent.
c'est le marché local de Bandiagara qui est visé par les
producteltrs poLrr I'Écoulement de ces dernières spÉculations.

5.É| PrÉf éreince des ctrnsomnateurs quant au type , à I a qua I i té ,qu'à la présentation du produit

La préf érence des consornrnateurs quant eLt type de produi t a
Été traitée plus haut (voir 5.6). Les testE de rnarchê effecturés
dans le cadre de la promotion et de la prospection de marché
pour la nouvel le formule d'Échalote sÉchÉe ont permis de 5e
rendre à I 'évi.dence de I ' importance accordée à la qual i tÉ dur
produi t par la rnênagère et à I a prÉsentation . AinEi ,
contrairernent à ce qu'on pensait. les rnénagères sont en gÉnéral
pretes à payer Ie prix de la quelitÉ. D'une manière génÉrale
les rnÉnagÈres sont sensibles à la présentation du produit,
Ainsi, à 6aor seLlls les sachets ont ÉtÉ vendues, alors que les
rnÉnagères eveient la possibil ité d'acheter le produit en vrac
â un prix inférieur â celui du produit conditionné.La mêrne
réaction a Été observÉe sur d'autres rnarchÉs. f l n'y a eLtcLrn
doute que du point de vue de I a prÉsentation , I e cri tère de
dif f Érenciation entre 1a nouvel te f orrnule d'échalote sÉchée et
les autres f orrnules egt I'ernbal lage cornrnercial. On doit en
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tenir compte dans toutes les investications de prornotion dur
produi t ' A cet égard, i I ne serai t mêrne pas une rnauvaise chose
si on adaptait le poids du produit emballÉ à la bourse et aux
habitudes de dépenser des rnÉnagèreE. Le système de prix de
condiments journal iel: Étabt i au HaI i constitue une barrière
sûre pour la plupart des mÉnagères. Acheter un sachet de 5OO çl
d ' Écha lote à 5OO FCFA pour I 'uti f isElr ensui te plusielrrs f ois
est impossible pour certaines rnênagères eppartenant à une
certaine coLtche social e. Tout corîrne pretiquÉ sur I e marchÉ
traditionnel de détail de condiments,il faut trrÉvoir des
condi tionnements de poids di f fÉrents . Jusqu ' à présen t I e
nollveau produi t e ÉtÉ condi tionnÉ dans des sachets de L kg , de
SOO9 et lOOg ' Les conditionnements de lrJoq ont Été les plurs
so l l i ci tÉs . On peut bien s' irnaginer un cond i tionnement depeti tes guanti tÉs de 5Og . l"fêrne s' i I est vrai que I e
trondi tionnernent de peti tes quentités de produi t revient rel a-.
tivement plus cher à la production que le conditionnernent de
grandes quan ti tÉs, i I n ' en derneure pes moins que I e
conditionnement de petites quantitÉs reste subjectivement
âvan tageux pour I a rnÉnagère.

6. EXPORTATIONS DE PRODUITS ]'IARAICHERS

Sur I a base des statistiques dlr cornrnerce ex térieur et sclus
rêserve de leur qlral ité, I ' êchalote f raîche et Eéchée du Ma I i
sont exportées vers la Cote d'Ivoire. Annexe 23 donne une idée
de I'irnportance et des pÉriodes de cette exportation.

6.1 Possibilités et limites de I'exportation des produits
naraîchers du Plateau Dogon , notamment I ' êchal ote v€lrs I a
Cête d'Ivoire (?'b,

6.1.1 Déterminants ,nacro-êconomigues de la demande de
produits maraîchers en Cote d' fvoire.

Les déterminan ts rnacroÉconomiques de I a
al irnentaires ont été Évoquês plus haut ( cf . S
autres le chiffre de population. le niveau
des revenuS, leE habi tudes

demande de produi ts
). On retient entre
et la répartition

nutritionnel les.

Eonformément à l'annuaire statistigr.re de la Cote d'Ivoire
de 1988, la Cote d'Ivoire e Lrne popLrlation 6 7Oq 600 habitants
et couvre une superficie de 322OOOkm2 .Abidjan est peuplÉ de 2,5
millions d'habitants reprêsentant 37:Z de la population totale.
D' autres vi I I es irnportantes sont : Abengourou, Bouakê, Da I oa .
Yamoussouk ro et Korhogo. Bouaké ( 173 OOO hts ) eEt I a vi 1 I e
Ivoirienne où la colonie Flalienne est la plus importante.

âucune inf orrnation n'a pu Etre obtenue sur le niveau et I a
structure des revenus ainsi que I es budgets de consornrnation ,

26 cf.KESSLER. C.

KEITA. 8.,

,Bericht ùber eine Dienstreise nach
Abidjan(Elfenbeinkiiste), September 1990,

Rapport de mission d'étude de marché à
Abidjan (Côte d'Ivoi re). Septenbre 1990.
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Ouant aux habitudes nutri tionnel les dans le contexte de I a
prÉsente Étude, I ' oignon et I 'échalote rentrent dans presque
toutes les prépàrations culinaires en Cote d' Ivoire. soit pour
la dÉcoration des plats (grilladesrsalades,brochettesr Etc. ),
soi t tout cornme au l"fal i pour rernonter le goût des saLtces. Là
pri se de repàs hors rnÉnage, beaucoup pl urs dével oppÉe en Côte
d ' I voi re qu' au l"la l i ne change rien en ce I a .

6. L .2 Poten tiel de production oraraîchère, notamment de
' production de gros oignon et d'échalote de la Côte

d' Ivoire

6-1 .2-I Production d'éÈhalote

Eonf orrnÉrnent eux inf orrnations recuei 1l ies auprÈs dur
Directeur de Le SODEFEL, les Échalotes sont cultivées en milieur
Paysan r Pàrtout où leE conditions cl irnatiqueg sont f avorables.
Korhogo âu Nord de I a Cote d ' I voi re est connu cornrne Étan t une
zone de production d'échalote. Le cycle végétatif de Ia
variétê locale plus utilisée est de 90 jours. Les pellicules
supÉrieures de cette variété sont de couleur plutôt rousse et
Eont assez dures. Les bulbes sont beaucoup plurs petits que ceLlx
des variÉtés cul tivÉes au Plateau Dogon et dans la zone de
I'Office du Niger, C'est cela qui confère très probablement à
cette veriétÉ locale ivoirienne une mei I I eure conservation . Le
période de production va du mois de jui l let au rnois d'octobre.
âvec un min j.rnum aLt rnois de jui I let -Octobre et un rnaximum àu
mois d'Août-septembre. L'Échalote étant cul tivÉe dans le
secteur dit inf orrnel , aucune statistiqr-re n'est disponible sur
le.s superf icies cul tivées et le volurne de production. I I
sernblerait que les quantitês d'Échalote produrites seraient
destinées à I 'autoconsoJnrnation des producteurs.

6.1.2.2 Giros oignon

Afin de promouvoir la cul ture du gros oignon r un proJet
PNUD/PAYS BAS de production de sernences d ' oignon est en cou rs
d'exÉcution. PrÉsenterneDt, la SODEFEL encadre la culture du
"Texas 6rano" dont l'objectif de production est f ixÉ à 1')0-600
tonnes. MaJ heureusement, à la dif f Érence du violet de" Galmi'i ,
cette veriÉté d'oignon n'est pas beaucoup appréciée.

6.1.2.3 Autres produits maraîchers

Les rnârchÉs d ' Abid j an Eont gorgÉs de l Égumes de tour tes
Eortes ( haricot vert, chou, laitue, tomate, oignon vert.
épinard r cârotte, poivron etc. , . ) . Ces produi ts connaissen t
présentement d' Énorrnes problèrnes d' Écoulernent. C' e=t poLlrqurcli,
I a SODEFEL est à I a recherche de rnarchÉs européens .

6,1.2.4 Perspectives à long terme

I Selon leg, estimationÊ de là SODEFEL. il faut à peu près
I 2.5OO ha pour satisteirr les beroins d'oignon et d'échâlote de

la Côte d'Ivoire et une dizàine d'années environ pour rtteindre

I
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cet objectif . La Eôte d' Ivoire reste à cet ef fet encore t iée à
I 'importation d'Échalote et d'oignon. I I n'exiEte pas un
progremtne spécial de prornotion de Ia production d'échalote.

6.1.S Produits d ''êchalote et d' oiqnon vendus slrr I es rnarchés
d ' Abidj an

On trouve sur leE marchés d'Abidjen la boule sÉchÉe.
l'échalote êcrasÉe séchÉe en trrovenence de Niono, le violet de
Galmi ' 1e gros oignon hol landais, I 'Êchalote lraîche mal ienne
en provenance surtout de Niono et I ' écha lote fralche
ivoirienne.

6.1.5.1 Boule séchée

La boule sÉchée e tout cornrne eLt Plali Llne très grande valeurr
culinaire en Côte d'Ivoire. Elle bÉnéficiÉ à cet effet d'un
segment de merché sur. Seulement, des problèrnes de conservation
se f ont de plurs en plus sentir au niveau de I a bourle. Ces
probl èrnes sont dus Eurtout à I ' arrosage des bou I es pendan t I e
transport , pour êvi ter I eur érnietternent. Pendan t I e stockage
des bou I es à Ad j amê . des per tes énormes son t souven t
enregistrêes.

Les cornrnerçants de la place n'ont aucune idÉe des qLtantitéE
annuelles de boules cornrnercialiséeE.Ce qu'ils savent, c'est qLre
les quantitÉs diffèrent d'annÉe en annÉe et que génÉralement la
crise intervient pendant la pÉriode hivernele.

6.1.3-Z Echalote écrasée et sÉchée de Niono

El le bÉnÉficie
ivoiriens.

el le aussi d'un segment Eur Ies rnerchÉs

6.1.5.5 Echalote fraîche

Ce qui câractÉri=e surtout I e rnarché de I ' écha I ote f rai che .

c'est se disponibititê pendant toute l'annÉe. Cela tient à
1'alternance de l'Échalote fraîche en provenance du l"lali (Niono
et Plateau Dogon ) dont Ia pÉriode va de fin Novembre à fin Jurin
àvec I 'échalote f raîche ivoirienne et le violet de 6aIrni don t
les périodes de production et de cornmercial iEation von t
resPectivement de Juillet à fin gctobre et de Mai à Août. Il
reste entendu que I 'offre diffère de pêriode à période. Ainsi ,
I'of f re de I 'échalote f raîche atteint un rnaximum eux mois
d'Avri I -fv4ars et Août et un rninimurn au mois d'CIctobre-Novembre-
Décernbre, A la dif f êrence du gros oignon, I 'échalote f raîche ne
f ai t I 'objet d'aucun conditionnernent corn.nercial .

6. 1 .3.4 Giros oignon

0n trouve sur I e rnarché deux variÉtêE de gros oignon:

la variÉtÉ nigêrienne ( violet
conservable et de goût trèE doux, Il
gri I I ades et brochettes. En outre,

de 6almi), violetr àssez
accornpagne le "tiékÉ", les
i I peut être substi tuÉ à
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I ' écha I ote f raîche en
prêperati.ons culinaires
commercia I isation de cette
d'Août. Le condi tionnement
rnai I le tarés à 1OOkg.

la variétÉ hol landaise, très conservable est disponible
pendant toute I'annêe. Le gros oignon hol landais est uti I ise
sur tout dans I a gastronomie moderne ( dÉcoration de p I a ts ,préparation de salades ) , Le conditionnenent cornmercial est f ait
dans les secs à rnaille tarês à ZS ko.

6.1.3.5 Diagrarnrne de disponibilitê de l'oignon frais et de
I 'oignon séchÉ sur les rnarchês d ' Abid j an

Le diagrernrne f ait apparaître la disponibi I ité de I 'oignon
frais pendant toute l'annÉe(voir annexe ?.6l.

6. 1 .4. Préférence des consommateurs quant au type de produit
et à la qualité

La ceractéristigue de rnarché à la faveur de l'échalote
provenant du l"lali ( Niono) est la .grosseur et la bonne prÉsen-
tation du bul be per rapport à I 'Échalote ivoirienne dont le
bu l be est trÈs peti t et pàr consÉquent peu comrnode à nettoyer .
Par contre. el le prêsente I ' inconvénient d' être moins
cQnservabl e que I ' Écha I ote ivoi rienne , Des in formetions
recueillies aLt rnerché d'Adjamé, il ressort ctue l'Échalote
f raîche 'de Niono et I ' Écha I ote f raîche ivoi rienne ne son t pas
of f ertes au rnEme mornent sur le rnarchÉ et que la préf érence est
du côté de I ' échalote de Niono en f in de production de la tlôte
d' Ivoire et du câté de I'Êchalote
production de Niono.

ivoi rienne en f in de

Ouant au gros oignon r E'est le violet de Galrni nigÉrien quri
bénÉf icié de I a préf Érence des consornrnateurs . I I se ccrnserve
bien, i I a un bon goût et i I est rnoins cher.

Enfin' en ce qui concerne les forrnules d'Échalote séchÉe
of f ertes juEqu'à prÉsent sur les rnarchés ivoiriens ( bourles
séchêes et êchal ote ÉcrasÉe =ÉchÉe ) , d ' une façon génÉra I e,
I'échalote séchêe provient exclusivement du l',lali. Les deurx
formules offertes sur les rnerchés ont chacune une étiquette et
don c un segmen t de tnarché. Les deux segmen ts son t na ture 1 I ernen t
liés Par la Possibi- lité de substituer l'une des forrnules à
I 'autre et donc par I 'Élasticité croisée. Ainsi , du . point de
vue de la prêfÉrence, la fermentation est en faveur de la
boule, la facilité de prÉparation et le prix relativernent bas
en faveur de l'Échalote ÉcrasÉe sÉchÉe de Niono,

l'absence de cel le-ci dans les
traditionnel Ies. Lâ période de
veriÊté ve du moi s de lvlai eLr moi s
cornrnercia I est f ai t dans I es sacs à

I
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6.1.5 Consonmation de produi ts maraîchers, notastnent I e grç1s
oignon et l'échalote

Les inf ormetionE relatives à la consornrnation d'oignon et
d'Échalote en Côte d'fvoire émanent de la SODEFEL. Leur valeurr
anal y tique âux f ins de I a prÉsente Étude ne peut être ctue
limitÉe, dans Ia rnesure où il s'agit de données globales qui ne
f on t pas aPparaître I a consornmàtion des di f f êrentes garnrnes de
produi ts et qui n ' trnt I eur fondement que dans I es chi f f res
d'.importation. Une tel le approche d'estimation des quenti tés
d'oignon et d'Échalote consornmées ne peut aboutir qu'à une
sous-estimation de I a consornJnation, dans I a rnesure où I es
statistieues du cotnnerce extérieur ne sont pas gÉnéralement
f iables et dans la rnesure aussi où i I y e une production
intÉrieure qui est en grande pertie alrto-consomrnée et dont le
surplus est injectÉ sur le marchÉ.

Selon la SODEFEL, la consornrnetion d'oignon et d. échalote en
Cête d'Ivoire (toutes gernrnes confondures) serait de 35.OOO
tonnes. Sur une série chronologique de trois ens ( lgg8, lgBg.
1?9o)' la consornrnàtion se prÉsente cornrne suit :

1 9E}8
1 999
1 9?O

Sur I a base
rnation d'oignon
entendu qu'elle
estimÉes.

6.I -6

30,605. T
52.383 T
35. OOO T

de ces inf ormations, I a tendance de la consorn-
et d'échalote est plutêt à 1a hausse étant

reste pour les raisons évoquÉes plus haut sous-

Prix de ç;ros et de détail du gros oignon et de
I 'échalote sur le marchÉ d'Adjamé

6AI",IT,IE DE PRODU I T PERIODE DE
COMI'IERCIALISATION-

PRI X DE
GROS

( FCFA )

PRI X DE
DETA I L
( FCFA )I

I
I
I
t

Boule séchée dogon
Echa. êcrasÉe sêch.
Ech. 'f r. Niono

Ech.fr.Ivoir.

Violet de Galmi
Oig, hollandais

toute I 'annÉe
toute I 'annêe
Novem. -DÉc ,
Avr. - l"lars
l'fai Jr-rin
Juil.
Août
sept,
Oct.
l"f ai Aoû t
toute I 'annÉe

4rf,O- 4 50
300

6 50- 700
500
200
l_oo-125
2(J0
L75
150
200
200
12'J--150
140

I ::=:::t=,n'itte 
de prix de la eanne d'Échàtote et d'oisnon, il

un bas niveau du prix de l'échalote fraîche et du gros oiqnonpendant la Période hivernale, trÉriode caràctérisÉe eu l'lal i parI
I
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6. L,.7

6.1.7.t

un assez haut niveau du prix de l'échalote fraîche ainsi eue de
1a boule sÉchÉe et de l'échalote écrasÉe séchée de Niono.
Ainsi au rnois d ' Août 1990, le pris de dÉtai I de I ' Écha I ote
fraîche s'est situé entre 25O et SOOF cfa par kg et celui de la
boule entre 600 et 75OF cfa par kq à Bamako.

une faible veriation de prix de tous I es produi tg .

de produits
oignon et I 'Échalote

L'Échalote fraîche est transportÉe de Niono à Abidjan au
risque et péri I de quelques producteurs soucieux d' obteni r un
pri x rÉrnunÉrateur pour I eur produi t et de qLle I ques pet i ts
tromrnerçants d'oignon intervenant à Bandiaqara et Niono.
L' écha I ote f raîche est transportée per I es camions de lOT . Le
camion est louÉ per une ou deux personnes,L'Échalote transitê
Par BouakÉ avant d' être acheminÉe sur Abidj an . A BouakÉ, on
s'inforrne de la situation des rnarchés à Abidjan. En cas de
saturation de ces rnarchês, l'Échalote est soit acherninÉ sur-
d'autres marchés intÉrieurs ivoiriens, soit retournée aLl l"lali.

Ci rcui ts de cornmercia I isatiorl r
maraîchersrnotamment le grtrs

Echalote fraîche de Niono

A Adj amÉ. I ' échalote est vendue
place, poLrr la plupart originaires du
exercent généralement les fonctions
détai I lant,

aLrx cornrnerçan ts de I a
l'lali . Ces cornrnerçants
de grossiEte et de

Les risques d'exportation de I'échalote fraîche vers la
Côte d' Ivoire sont I iÉs d'une part au rnanque d'un système
adêquat d'inf orrnation Eur les prix pratiguÉs sur les marchés de
I a trôte d ' I voi re, Êt de coordination en tre I es ex portateurs e t
d'autre part à la perte de poids et au pourrissement du produit
du à l'effet de la distance et des conditions de transport.

ô,1 .7.2 Echalote séchée

A Ia diffÉrence de l'échalote fraîche, 1a boule sÉchée et
l'êchalote écrasêe sÉchée sont transportées en Côte d'Ivoire à
I ' initiative des cornrnerçants rnal iens opÉrant au rnërché
d'Ad j amÉ, Bien que, corîrne ÉvoquÉ plus haurt ces comrnerçants
réunissent en eux les fonctions de grossiste et de détai I I ant,
I'échalote sÉchÉe est en grande partie cédée principalernent aux
fernmes qui en àssLlrent la distribution au niveau dur cornmerce de
dÉtai I . 6énéralement le ràglement s'ef f ectlre après vente, Lrne
pratique observÉe Égalernent sur les merchÉs d'oignon à Bamako.

6.1 -7.3 Gros oignon

Le ci rcui t d ' importation et de cornrnercia I isation du gros
oignon hol landais en Côte d' fvoire est dominê par un nombre
assez important d' irnportateurs ( Li banaiE ) gui assurent I a
d istri bu tion du produi t .
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6.1.E| Importation du grcls oignon et de I 'échalote

L' écha I ote et I ' oignon consomrnés en Côte d' I voi re son t
essentiel lement irnportÉs . 737. sont irnportés de I a Hol l ande
(g[os oignon) et les 237. restants du PfaIi et du Niqer(échaIote
f raîche, échalote sÉchÉe1 violet de Balmi ). Selon les
informations recueillies au rnerché d'AdjamÉ, il n'y e pas
d'importation d'oignon du BÉnin, du NigÉria et du Burkina Faso.
Il est à noter que l'importation d'oignon ne fait l'objet
d ' aucune restri ction .

6.1.9 Perspectives d'exportation des produits maraîchers du
Plateau Dogon vers la Côte d' Ivoire

L'exportation de produits maraîchers mal iens, notamrnent
l'échalote fraîche et sÉchée vers la Ci3te d'Ivoire relève d'une
àsËez longue tradition. Toutes les formules d'Échalote séchÉe
vendues sur I es rnarchés i.voi riens proviennent du l'la I i ,

La Côte d' Ivoire étant encore loin de I'autosuffisance en
échalote et oignon, le fvfali peut prof iter encore pour un assez
long temps du créneau de rnarché qui rÉsul te de cette situation.

6.1.9. I Boules séchées

La boule traditionnel le bénéficié encore sans doute d'un
segment de rnerchÉ essez apprÉciable en Côte d' Ivoire. Cependant
I'amélioration qualitative de la boule s'irnpose pour réponde
auI exigences des consornmateurs ivoiriens qui deviennent de
plus en plus Eensibles à la qualité du produit.

6.1-g-Z Echalote écrasée séchée

Elle est moins fermentée que la boule rnais plus comrnode à
la prêparation. f"lal heureusement el le contient beaurcoLrD
d ' irnpuretés, Là aussi une amÉl ioration quà t i tative s ' irnpose.

6.1.9.3 Echalote fraîche

L'échalote fraîche éxportée jusgu'à présent vers I a Côte
d ' f voi re provien t en grande partie de Niono, Cornrne êvoqué p I urs
haut ' les risgues I iés d'une f açon gÉnÊrale à I 'exportati.on de
I ' Écha I ote f raîche son t trÈs É I evÉs .

6.1 .9.4 Echalote sêchée selon la mÉthode améliorée

l'lalgrÉ la disponibilité de l'oignon frais sur les rnarchÉs
d'Abidjan en toute saison, la nouvel le formule d'oignon séché
peut bênéf icier d'un segment de rnarché irnportant - Pour ce
faire i I faut faire connaître le produit en agrandisgant le
réseau de test de rnarchÉE et en f orrnu I an t un can a I
d'exportation qui peut être soit connectÉ au canel traditionnel
déjà existant, soit être un canal paral lèle aLr canal
traditionnel.
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6.2 Possibilités et limites d'exportation des produits
maraîchers du Plateau Dogon yers le SÉnégal

, Les statistigues du corirmerce ex tÉrielrr ne f on t tras
ressortir les exportations d'Échalote fraîche et sÉchée vers le
Sênéga I ( Annexe 251 . Cependant force est de constater que des
quantités d'oignon frais et séchÉ( boules sÉchÉes ) en
provenantre dut l'laIi sont vendues sur le rnarché de la gare de
Dakar. En Avril I99L, de petites quantités d'échalote fraîche
rnal ienne y étaient vendues à 3OO FC,FA/Rq et de boules sÉchées à
1.5OO FCFA /Rq. Le constat Était que I'écoulement de I 'Échalote
fraîche était lent, du sans doute à I 'existence de substi tuts
tels que le violet de 6almi et le gros oiçnon blanc vendus à
2OO FCFA/Kg. La boule É'Écoulait de façon satisfaisante. Le
cornrnerce d'Échalote f raîche et de boule séchée à Dakar est
I ' apanage de l"lal iennes qui f ont I a navette entre Barnak o et
Dakar

6.2.t Déterminants macroêconomiques de la demande de produits
maraîchers au Sénêgal

Le SÉnÉga I compte sel on
population de J.988 7 l"lillions
importan tes son t (27 | z

le recensement génÉral de la
d ' habi tants . Les vi I I es I es pl us

Dakar

Thiès

Kaolak

Ziguinchor

Diourbel

L.7OO - OOO hbts.

156. OOO hbt=,

L32. OOO hbts.

IO7, OOO hbts.

73. OOO hbts.

Près de 3A7. de la population sênÉgalaise a moins de 20 ens. Le
taux d'accroissement de la population est de 2r77. .L'ethnie
dominante est le trlolof qui reprÉsente 4317'/. de la population,
suivie des Poulars(Toucouleurs, Peulhs et LaobÉsr 23r27.. des
SÉrÈres L4 )87. , des Diol,"= 3 r37,, des l"tandingues 4 167. et
d ' autres ethn ies 8 ,27. ( 28 ) .
Le niveau et la structure des revenus ne sont pas connus.
Cependant à cause du blocage des salaires et l'êlÉvation du
n iveau des pri x des biens de consornmation courante j uEqu' en
1988, le pouvoir d'achat des mÉnages sénégalais s'est déqradÉ
(2?t.

?7 Cl"lA( Centrale l'larketinggesellschaft der deutschen
Agrarwirtschaft mbH), Exportnerkblâtter.Sénégal.August 1990
DPS ( Direction de la PréviEion et de la
Statitistigue).Situation Econonigue du SÉnÉgal . Edition
1989.
l'lPC (l'linistère du Plan et de la Coopération ), Plan
d'0rientation pour le Dêveloppenent Econonique et Social
1989 -à 1995 (VIIIè Plan),0ctobre 1989, pà9ê 119.

28

2?
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Quant aux habi tudes
I ' al imentation de base,
prononcÉe au Sénégal. El le
particulièrement le groE
locale.

nutritionnelleg, le riz étant
I a consoffrrnetion d ' oignon est trèE

concerne surtout l'oignon frais et
oignon irnportÉ et de production

6.2.2 Potentiel de production maraîchère

. Le SénÉgal recèle d'irnportantes potential ités tneraîchères.
Les zones rnaraîchÈres les plus irnportantes sont: I es régions de
Niayes, (Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis)qui longent le
I i ttoral . El l'es regroupent près de A97. de I a production
maraîchère. LeE spÉcul ations maraîchÈres pratiquées son t: I a
pomme de terre, l'oignon, le chou, la tomate, Ie haricot vert.
le piment, I ' aubergine etc. . , En 1989 /gO àu total 136 .2Oz
tonnes de I égumes f rai s ont Été produri tes , don t 33 , 935 tonnes
d'oignon r FElprésentant ?3'/. de Ia production totale de 1égumes
frais. La rêgion de Saint-Louis totalise à elle seule 677. de la
production d'oignon.

La production de lÉgumes ne couvre cependant pas I es
besoj.ns. C' est pourquoi , le Gouvernement, dans le cadre d ' un
plan directeur horticole en cours de finalisation! a fixé un
objectif de production de légurnes de 4OO.OOO tonnesr €Fr vue de
1a substitution de I'importation et de la. rêsorption dur déficrt
de production. En 1??O , 24.342 tonnes de I Égurnes dont 12. 065
tonnes d'oignon ont ÉtÉ importées,

6.?.3 Approvisionnement et rêgulation des marchês

Tout comrne au Hal i , la production rneraichère est
carâctÉrisée per de grandes f luctuations saisonnières de
l'of tre. Ainsi l'Évolution suivante des prix est obEervée :

-, début de cernpegne ( l"lars -. Avri I ) 12O Fcf a
campagne ( fin Avr. , Mai r Juin, Jui l ' ) 60 Fcfa
à I ' irnportation ( Sept. - Févr. ) 23O 3OO Fcf a

Aux fins de I a rÉgu I ation
Ia protection des producteurs
des populations en lÉgumes,
créés;

des mer chÉs de I Égurnes ' en vue de
et de 1' approvisionnernent correct
trois comitÉs de suivi ont étÉ

comi té pour I a pornme de terre
comité pour Ia banene
comité de suivi du protocole
industrielle.

et I 'oignon

d'eccord sur la tomate

En ou tre i I e Étê crêé un comi té de f ret aér ien qui se
rÉuni une fois par Fernaine afin de garantir leE capacités de
fret aérien.
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Les comi tés de suivi son t composês de reprÉsen tants ctes
producteurs des importateurs et des exportateurs, du l"linistère
de I'Aqri.culture et des industriels. Ils doivent :

cerner I a production
faire des propositions d' irnportation

fai re des proposi tions quant à I'importation des
Semen ces .

, ' En cas d' of t re importante des produi ts suivis, I es corni tés
peuvent décider de I'interdiction d'irnportation desdits
produits. En cas d'offre insuffisante des contingents sont
fixés. Il arrive rnêrne gue Ie cornité de suivi du protocole
d'accord sur la tomate industriel le f ixe le prix au producteurr,
le prix à la fabrication du troncentré de tomate et le prix au
dé ta i I du con cen t rê de torna te .

Dans le cadre des activitÉs du cornité de suivi pour la
banane, I es irnportations de banane sont suspendues depuis
Octobre 1990,

La Direction du cotnrnerce est Ie maître d'oeuvre
1'.pprovisionnement et de la régulation du marché.

de

T Les autres produits ne sont sournis à aucune règlernentation
du rnarchér fltoins encore les produits sÉchés pour lesquels i I
n'existe aucune restriction d' irnportation

6.2.4

30 CEAO (ComnunautÉ Econonique de
TraitÉs et Protocoles. Bamako,
r?73

Questions administratives liêes à l' importation
produits du cru au Sénégal

de

L' importation des I Égumes f rais et séchÉs est Eoum j.se aux
rèqles rÉgissant la circulation des produits du cru et de
1'artisanat traditionnel à f intÉrieur de la CEAO. Ainsi les
produi ts du cru auxquel s eppartient I ' oignon séché bénéf i cien t
de la franchise de tous droits et taxes d'entrÉe dans les Etats
membres ( 50 )

6.2.3 Transfornation des fruits et lÉgunes au SÉnégal

La conso.nmation d ' oignon sêchÉe ne s' est pas à I a
dif f Érence des autres peys voisins cornme 1a Côte d' Ivoire
instal lÉe au Sénêgal. Cependant, dans le cadre d'un trrojet
dÉnomrné "Projet de Vulgarisation des Techniques Artisanales de
Transformation de Fruits et LÉgumes", dont la tutel le est la
Direction Nationale de I 'Agricul ture, des techniques de sÉchage
et de conservation de fruits et légurnes sont vulgarisÉes dans

l'Afrique de l'Ouest),
3 Juin t97?, Abidjan t7 Avril
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I es zones de production .
sont :

Les obj ecti fs assignés à ce proj et

réduire les pertes Eur les récol tes
.promouvoi r I es uni tés de production de produi ts transf ormés
prornouvoi r I e secteur pri vé .

6.2.5.1 Technigues de séchage

. La technique de séchage indirect a été testÉe et
vulgarisêe. Elle est appliquée au séchage de l'oignon, dur chou,
de I a carotte, de la rnanque, de I a banane et de I a papaye. Le
coûts du matériel a été Évalué à 1.5 rni I I ion de Francs cf a. Là
durée màxirnale de sêchage est de 1r5 jours, Il a Été procÉdé au
blanchiment pour éviter le développernent de champignons. A cet
ef fet I a potasse eEt uti I isée :

t'lÉtabisul f i te de potassium
t'lÉtabisul f ite de sodium

Le taux d ' humidi tÉ du produi t séchÉ se si tue en tre 7 et
LO'â. Le cen tre de recherche sur 1e= Energies Renouve I ab l es ,
l'Institut de Technologie Alirnentaire et l'Institut SÉnégalais
de Norrna I isation ont été irnpl iquÉs dans I ' exÉcution du proj et .

6.2. 5.2 Technigues de conservation

Il s'agit là essentiellernent de
tomate sous f orrne de tomate pel Ée et de

6.2.5- 3. Perspectiyes d'exportation de
d'échalote séchée du Plateau

I a conservation de I a
purée de tomate.

la ncruvel le formule
Dogon vers le Sénégal

l.

6.2.5.3.1 Etude d'acceptation des produits séchés au SÊnÉgal

Dans Ie cadre du Projet sus-mentionnÉi Lrne étude de màrchÉ
a ÉtÉ exÉcutÉe par les goins de la FACI. Cette étude avait pour
but d'apprÉcier l'acceptation per les rnÉnagères des produrits
transformés selon les mêthodes artisanales vulgàriEÉes par le
projet (31).

Parmi leE produits Eournis à I 'étude d'acceptation
figuraient l'oignon et le chour sÉché poLrr lesquels une
prospection de rnarchÉ a étÉ en treprise à Dakar couran t Avri I
par Ies responsables du Projet Vulgarisation Agricole en Pays
Dogon .
L'étude a porté sur !

l' acceptation de l' unitÉ d' embal lage
la présentation de I 'ernbal lage ( design )

I a faci I i té de prÉparetion

31 FAO (Food and Agriculture 0rganisation of the United
Nations) rVulgarisation des Technigues Artisanales de
Transfornation des FruitE et LÉgunes au Sénégal(Prograone de
Coopération Technique).i'lanuscript Dakar Août 1990

I
I
I
I
l
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I 'apprÉciation du goût
le niveau de prix
I e rernp I a cemen t du produi t habi tue I

6.i-s.s.l.l Prix de revient des produits séchés

conf ormÉrnent eu résul tat de l 'Étude d'acceptation relatif sau pri x de revien t deE produi ts séchÉs , LOOq d ' oignon séchéreviennent à I a production à ?Lb Fcfa contre IOO Fcfa pour I a
même quenti tÉ produite au Plateau Dogon. Quant au chou séchÉ,les lOOc reviennent à la production à environ 4BCl Fcfa.
6.2.5.3.L.2 Oignon séché

Conf orrnément eux rÉEu I tats des enquêtes menéeg , I ' oignonsÉché a ÉtÉ suf f isamrnent apprécié par I es mÉnages . pour sa
qua I i tÉ. Les chances de tnarché pour ce produi t sont bonnessurtout pendant la période où 1'oignon f rai.s coûte très cher
( pÉriode hivernale) , EnvironlS,OOO tonnes d'oignon sontimportÉes chague annÉe . De f açon estirnative L .667 tonnes
d ' oignon sêché pourraien t être absorbées par I es rnerchÉs
SÉnÉgalais ' 9A7. des ménages enquêtes ont trolrvé le goût bon et
33?/- ont trouvé le prix raisonnable, Presque tous les mÉnâgesenquêtes sont d'avis que le produit est très pratique et
cornmode à prÉparer.

6.2,5.S-1.3 Chou sÉché

Tout cotnrne l'oignon séchÉ, le chou séché a Été bienePprÉcié par les rnénages enquêtes à Dakar. Le chou est beaucoLrp
consommÉ au SÉnÉgal et rentre dans la préparation de plusieurs
plats. La disponibilité du chou est de rnêrne que celle de1'oignon fortement marquêe per la saisonnalité et les prix aux
rnois de Septembre, Octobre et Novembre rnontent certaines annÉesjusqu'à 10 fois le prix après la récolte. Le disponibilité duchou est d'autant plus affectÉe que l'irnportation n'est pas
aussi irnportante . La consornrnetion de chou au SÉnÉga I es t
d ' envi ron 23. OOO tonnes / an. Les besoins de chou sÉchê pendan tles trois rnois d'hivernege sont Évalués à 5OO tonnes. Ce qr-ri
est important pour l'acceptation dlr chor_r sÉchÉ, c,est qu,il
faurt arriver à faire sécher les tranches plutôt que laslamelles.

Gluant à l'apprÉciation qui les mÉneges enquêteE ont donné5ur I e chou r oD retien t que AA7. des rnénages enqu ê tes on t trouvéle goût bon, mais per contre que 377. ont trouvé le prix tresÉlevÉ et 497. le prix êlevÉ, Cela pourrait sèns, doute réduire
les chances du chou sÉchÉ sur les rnarchês SÉnégalais, d'autantplus que d'eutres lÉgumes peuvent le substituer eu rnoment oÈt il
n ' ex iste pes sur I e rnarché .
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6.2. 5. S.2 Perspectives d'expclrtetion de la nouvetl le f ormule
d'êchalote séchÉe du Plateau Dogon vers le Sênêgal
(52)

. Les perspectivers d'exptrrtation de la nouvel le f orrnurle
d'Échalote sÉchÉe sont bonnes, dans la rnesure où les rÉsul tats
de I ' étude d ' acceptation de ce produri t par I es ménaqes
sénÉqalais sont positifs et dans la rnesure surtout ou
I ' Écha I ote séchÉe du Pl atean Dogon revien t rnoins cher aLr
conso.nrnateur que I 'oignon sÉchÉ localernent,

Des tests de tnerché ont étÉ condui ts à Dakar à trarti r du
mois de Mai 1991 - Les dif f icul tÉs r€lncontrées pour le moment
son t I es sui van tes !

I a méconnai ssan ce du produi t par I es consornrne teurs
la présentation de l'emballage
1e pri x praticué dans I es super-rnarchÉs ( trèg é I evÉ )
I e choi x des rnarchÉs et I a conf ormi té âvec I es pratiques des
rnarchés I ocaux

7 -L

CONCLUSIONS ET STJGEESTIONS OUANT A L'AIIELIORATION DE LA
CO}I]'IERCIALISATION DEsi PROI}I'ITs I'IARAICHERS DU PLATEAU DOGON.

Synthèse de 1'étude

( 1) L'analyse du potentiel de production rnaraîchère dur Plateau
Dogon ( Bandiagara ) et de I a zone de production ccrncurrentie I I e
1a plus importante (Office du Niger) a mis en évidence la
faible position concurrentiel le du Plateau Dogon par rapport à
la zone de de I'Office du Niger et dans un proche avenir Dar
ràpport à d'autres zones de production rnaraîchère, plus proches
du grand cen tre de consornrnation , te I I es qLle Bagu rneda e t
Sél ingué. L' éloignement de Bandiagara deE grands cen tres de
consomrnation Ee tradui t per !

Une f ai bl e et t i cience technique de 1a cornrnercia I isa tion de
I ' écha I ote f raîche surtout ;
Le manque de transparence du à la difficulté de s'inforrner
de I a Ei tuation du marchÉ;
La monopol isation du ci rcui t tradi tionne I de
commercial isation par quelques cornrDerçants originaires du
mi I ieu. avec cornrne consÉquence un rnÉcanisme de f i xation des
pri x , au dÉtriment du producteur i

(21 Contrairement à ce souhaitÉ, I a capâci té d ' abgor.ption de
I ' Écha I ote f raîche et séchÉe par I es màrchÉs ( niveau de I a
demande effective totale ) n'e pas pu être évaluÉe de façon
exhaustive, f altte de base de donnÉes eppropriée. Seurle I a
consornrnation d'êchalote f raîche et sÉchêe deE grands centres
urbains e pLt Ftre estimÉe à partir des résu I tats de " I 'Enquête
sur I es DÉpenses des f"lênageg Urbains " , exÉcutÉe de flai 1.985 à

.-*-.,--.ù-*-*
32 Kessler, C.. Bericht tiber eine Dienstreise nach Dakar

(Sénégal). vom 9.q. bis 17.4. 1991 . Bandiagara. April 1991
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Juin 1986, A la consornrnation d"échalote des qrands centt-es
urbains, i I faut ajouter bien sur l a demande effective
d' 'Échalote des zones rurales ( chefg-l ieux de cercle et autres
zones), ainsi que la consorîrnetion ostentatoire d'Échalote à
l'occesion des baptêmes, deE mariages,de Ia Tabaski et d'aurtres
cérémonies traditionnel leE, Tout cornrne les coef f icients
mensuels de dêpenses en lÉgumes des ménages des centres urbains
I ' attestent, I ' échalote egt de loin le légume I e pl uts
consommÉ.En toute hypothèsersur la base de l'analyse des séries
de prix âu dêtai I et des quantités cornmercial isÉes d'écha lote
fraîche aux diffÉrentes pêriodes de l'ennéeron peut conclure à
I ' existence d' une demande potentiel I e irnportante olti se
transformerai t sens doute en une demande ef fective =i on
étalait de I'offre de I'Échalote fralche. ce qui aurait une
incidence, non seulement sur la disponibi 1itÉ du prodlti t
pendant les pÉriodes de pênurie, mais aussi et surtout sur le
n iveau des pri x ;

( 3 ) L' autoconsornrnation d'échal ote des producteurs au P I ateau
Dogon est très faible pâr rapport à celle des producteurs de la
zone de l'Office du Niger, Elle est estirnée à L7. de la
production br-rte d'Êchalote. En ef f et, I 'Échalote est percue Dat-
le producteur, cornrne un véritable "Cash crop" . dont les coûts
d'opportunitÉ de I'autoconsornrnation sont logiquement très
élevés.En outre, il f aut reconnaître qLl'en milieu af ricain.
I 'échalote eppartient plutôt à la catÉgorie des condiments. Son
apport tant qualitatif, que quentitatif, dans l'alimentation
des popu I ations ne peut être à cet ef f et qu ' assez I irni té I

(4) L'offre de l'êchalote fraîche eLt Plateau Doqon est plutôt
inÉlastique.Cela tient d'une part, à ce que, rnême avec la vente
de la prernière récol te d'Échalote à un prix relativement
intéressant, les producteurs sont encore nécessiteux pendant Ia
grande pÉriode de production, caractérisêe par des pri x bas, et
d'eutre part, aux relations les plus diverses ( relations
sociales, relationF de crédit ) qui existent entre les
producteurs et I es comrnerçan ts;

( 5 ) De I 'analyse des circuits de comtnercial isation et de
distribution de l'Échalote,ainsi que de cel le des mécanismes
de merché et de f i xation des pri x eu producteur. des pri x de
gros et de dêtailril ressort:

Un rnanque d ' ef f i caci tê et d' ef f i cience des ci rcui ts de
cornrnercial isation existants, dont les victimes sont Ies
producteurs et les derniers consornrnateurs i
Les rnÉcanisrneE de ,nàrchÉ de col lecte d'échalote.de rnarché de
gros et de dÉtail sont tels que la concurrence est affaibl ie
à cause de I a posi tion monopol iste des comrnerçan ts
intervenant dans la cornrnercial isation de I 'échalote dans le
cerc I e de Bandiagare, einsi que des cornrnerçants grossistes et
dÉtai I I ants dans les centres de consornrnation. Le rnécanisme
qui prêvaut Eur les rnarchÉs des centres de consornmation est
de nature à rendre extrEmement difficile. l'accÈs des
producteurs oLt de I elrrs orgànisations à ces rnarchÉs . LeE
expÉriences enregistrÉeE tant à Niono. eu' à BandiagâFà r

témoignent de ce problème.
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(6 ) L'analyse de la structure de la pr-oduction rnaraîchère auPlateau Doqon ' âinsi que le rapprochernent de cette structure aLl
systÈrne "envi ronnernent . des producteurrs ( dÉbouchÉs , pr i x ,transport etc ) ont abouti aux conclusions suivantes, quant auxpo.ssibilités de diversification de 1a production rnaraîchÈre:

L'Échalote dornine la structure de la production rnareîchère.
à cause de son rnerché sur, rnême E' i I est vrai que I a
tendance des prix est plutôt à la baisse;
La tradition de la culture de l'échalote, l'adaptetion de
cette cu I tlrre aux condi tions cl imatiques et pÉdol ogiqueg du
Plateau Dogon, âinEi gue la maîtrise de cette culture par
les producteursrne'suffisent pâs pour expliquer la
prédominânce de I a cul ture de I ' Échal ote au Pl ateau Dogon . Al'office du Niger, aussi bien qu'au plateau Dogon, lesproducteurs sont très conscients de la nécessitÉ de
diversifier; rnieux que celarils ont tentÉ et tentent encor€r
de le diversi f ier. seulement, i ls sont l irnitÉs par
I ' inexiEtence de débouchés, D'une façon gÉnéra le, Ieproducteur maraîcher ne produit pas, ,,pour I e pl aisi r deproduire" i I produit pour satisfaire les besoins d'un
marchÉ.C'e=t ainsi gue la structure de la production
maraîchère à Goundaka est dorninÉe par I a tomate, à ceuse de
la prox irni tÉ de Eoundaka par rapport à Sêvaré et lropti . Bienque la zone de l'Office du Niger se prâte beaucoup plus à la
diversification de la production maraîchère plus que
Bandiagara,à ceuse de la disponibilitÉ de l,eau et de Ja
bonne qLlal ité des terres, les ef f orts de diversif ication
dêployês pàr les producteurs ont étÉ mitigÉs par les
problèmes de débouchÉs pour les produits maraîchers, tel sque 1a patate douce, l'ail et la tornate.

(7) Enfin, I'hypothèse de surproduction d'Échalote au plateau
Dogon n'a pas pu être vérifiÉe.L'analyse des sÉries de prix au
détail et eu. producteurrdes quantités cornmercialisêes,ainsi que
des mÉcanismes de rnârchê fait apparaître plurtôt un problème desaisonàlitÉ de l'offre, d'inefficacitÉ et d'inefficience
technique de la cornmercialisation.En tout casrà rnoyen et lonqterme. i t faut s'àttendre à I 'accentuation de cets problèmes,
avec I 'Émergence d'âutres zones de prodnction.

7 -2 Conclusions et suggestions

( 1 ) L'Étude a fait ressortir une relation de ceusatité entre Iaproduction cÉréa I ière et I a production rneraîchère, notamrnen t
celle de l'échalote. Ainsi, le rnaraîchage est pratiqué pour
combler le déficit cêréalier dans les zones rnaralchères. Cette
cul ture est donc ressentie au niveau du producteur comrne unmoyen de survie et non cornrne une source de revenu
cornplÉmentaire tout court.

I I convient à cet effet, pour le cas spÉcifique du plateau
Dogon et dans le cadre de I ' amél ioration de I a production desprodui ts maraîchers, de trouver Ltne adÉquation en tre I aproduction cÉrÉa I ière et I a production de l ' écha I ote .
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Pour ce f aire. Pâral lèlernent aux ef torts de recherche de
débouchÉs rÉmunÉrateurs pour les produitE rnaraîchers du ptateau
Dogon, un accent tout particul ier doit être rnis sur:

I.a protection des vÉgétaux, en amÉliorant le systÈrne desurveillance des culturesr le niveau de l'êguipernent pour lalutte anti-parasitai.re et en essurant la disponibilltÉ desprodui ts phy tosani tai res ;

La vulgarisation des variÉtés de mil hâtives et à haut
rendemen t;

Les rnesures de con trôl e d ' Érosion en vue de préserver I esterres de cul ture, unel augmentation de cel les-ci n'étant pèspossible.

De te I I es rnesures devraient perrnettre :

de dirninuer à court, rnoyen et long terme, la prelssion
exercÉe sur les producteurs pour produire davantage
d'échalote;
de pertnettre l'êchelonnement de I'offre de l'Échalote. soitpar Ia conservation à l'état frais, soit par la
transf orrnation;
d'amÉl iorer la rentabi t itÉ de la cornrnercial isation des
produi ts maraîchers r r.totamment t ' Écha I ote.

(2'l Les Po55i bi I i tés de diversi f i cation de I a garnrne des
cu I tures resten t ob j ectivernent t imi tÉes et tri butai res dedébouchés pour d ' autres produi ts rnaraîchers r âutres que
l'échalote.L'ail Était eu centre des discussions qurant à la
diversif ication de la production rneraîchère, mais les rÉsuI tatsde I 'étude ont révÉlé que la consomrnetion d'ai I au niveau des
rnénages est très I imi tÉe. Les coef fi cien ts mensue I s de
dÉpenses en ai I des mÉnages urbains attestent de cette
I imi tation . Ainsi une augrnentation considÉrab I e du vo l urne deproduction d ' ai I pourrai t avoi r cornrne conséguence uneffondrement de prix, à moins qu, i I ne s,agisse d.uneproduction sur contrat et de variêtés d ' ai I sol I i ci tées.

Bien que le marché de la pornrne de terre ne soit pas ELrr
cornme celui de I'Échalote, et bien que le prix de ce produit
soit soumis à de grandes f luctuations, des dispositions dgiventêtre désormais prises Pour satisf aire I es besoins de Eernentres
de pornrne de terre des producteurs. Cu t tivÉe prudemrnent à peti te
échel le, la porn,ne de terre valorise mieux les ef f ortE hurnainsque l'Échalote. Sur 1a base du prix rnoyen de la pornme de
terFer Pratigué sLtr les rnarchês de Bandiagere, pendant la
campagne maraîchÈre LqAq / 19?O et sur I a base des rÉsu I ta ts de
I ' enquête- suivi Eur I es cu! tures rnaraîchères menée au cours de
la même cernpagne' la rÉmunération rnoyenne de l'homme_/jour estde 4335 FCFA polrr 1a pomrne de terre, contre 1 31S FCFA poLrr
I'échalote.Un autre avantage de la culture de la pomme de
terre, est qu'elle se prEte mieux à l'autoconsornrnetion et àI 'équi I ibre al itnentaire des producteurs. D' autres cul tures quipourraient êventuel lernent revâtir un intérêt s,ur dans le cadred'une dj.versification dé la production maraîchère eu plateau
Dogon sont : Le Eornbo en contre saigon et le piment.
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(3) Ouant à la diversification de la gamme des produits, el Ieest en cours avec le sÉchage amÉl iorÉ de I ' Échal ote
( cp' 5. ô. 1 ' 5 ) - Le tnàrché de ce nouveau produi t est trèsprpmetteur con f ormément aux résu I tats deE tests de rnarchê encours' Le Plateau Dogon à l'avantage àvec la rnise en cleuvre durProjet Vulgarisation Agricole en Pays Dogon d'être le premier àsécher I 'Échalote de cette façon. Cependant, i I faut s'attendre
dans un proche avenir à I ' adoption de I a technique de séchaqepar d ' autres zones de production. Ee qui est sur r c ' est que. àcause de I 'ef f icience technigue de la comrnercial isation de
I'échalote traîche relativement plus Élevée dans le= aurtres
zones de production rnaraîchère qu'au Plateau Dogon, lesquanti tés d'Échalote f raîche cornrnercial isÉes dans les zonesproches des grands trentres de tronsommation seront dans l'avenir
beaucoup plus irnportantes qu'au prateau Dogon.

Dans ces phases à venir, le Projet VulgariEation Agrrcole
en Pays Dogon doit donc mettre un accent tout particr-rl ier surle transfert de la nouvel le technologie de séchage au niveau duproducteur et cela dans les zones de production d'Échalote lesplus irnportantes du Plateau Dogon.

Du poin t de vLle de I a production , de I a congornmation et des
dÉbouchés. I a priori té est aussi à atrcorder au séchage de I a
tomate et du gombo de contre-saison . Ce I a enri chi ra I a gamrne
des produi ts maraîchers, amÉl iorera I a rentabi I i tÉ de I a
cornrnercial isation d'une f açon gÉnérale et dirninuerra la
dÉpendence du producteur d' un seu I produi t.
( 4) Ouant à I 'aPpréciation des possibi I itÉs d'exportation desproduits mareîchers du Plateau Dogon vers les Pays voisins. deg
voyeqes d'étude ont Été effectuÉs à Abidjan ( Côte d' Ivoire ) et
à Dakar ( SÉnéga I ) . LeE perspectives d ' ex portation des produi ts
maraîchers du Plateau Dogon vers ces peys sont bonnes. pour lesformules traditionnel les ( boules FéchÉes. oignon ÉcrasÉ séché )clui f ont dêjà I 'objet d'exportation vers la Côte d' Ivolre
depuis longternps, il s'agit de dÉvelopper ce circurit
tradi tionnel par une arnÉl ioration consêguente de I a qua I i tÉ desproduits dans les zones de production. Pour la noLrvel te f ormule
d'échalote sÉchée, les tests de rnarchÉ doivent être pctur=uivis
en trête d' I voi r-e aussi bien qu' au SénÉga l , en vue d ' une
mei I leure connaissance du nouveau produrit par les c61nsornmateurs
de ces pays. Ces tests seront suivis par la dÉfinition de
caneux d' écoulement adéquats.

(5) L'amêlioration de la co.nrnercialisation des produrits
rnaràîchers dur Plateau Dogonr rrotarnrnent l'Échalote, passe
nÉcessairernent par l'organisation des producteurs surtourt
autour de la technique amÉl iorÉe de séchage.A la différence de
I'Échalote f raîche, dont les risques de cornrnercialisation sont
très ÉlevÉs, la nor.tvelle technique de sÉchage, ainsi que 1anouvelle forrnutle d'échalote sÉchée, sont des centres d'intérêt
autour desgue I s on pourrai t orgeni ser I es producteurs , oùredynamiser les organisations de producteurs ex j.stantes.
L ' organisation des producteurs autour de I a nouve I I e techn iqr-re
de séchage 5' itnpose r pàrce gue 1e nouvealt produi t n ' es t trasencore suffisarnment connu et Échappe à cet effet àu circr-rit
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traditionnel de cornrnercialisation et de distribution. Les
organisations de producteurs devraient progressivement prendre
en charge:

acquisition de matériel de séchage;
f inancement de la cornrnercial isation des produits:
cornrnercialisation et le stockage des produits.

En outre elles devraient être cepebles de !

Maîtriser tous les aspects technigues du séchage amélioré.
afin d'obtenir la gual itê requise;
Procéder au con trô I e de qua I i té .

Le Projet Vulgarisation Agricole en Pays Dogon col labore
désormais avec le f'folibemo (Association des groupements
vi I lageois du Plateau Dogon ) qui regroupe actuel lement en son
sein près de 8tl vil lages. Les modalitÉs de col laboration entre
le Mol ibemo et le Projet Vulgarisation Agricole en Pays Dogon
dans le domaine de la transformation et de la cornrnercialisation
ont fait I'objet d'un protocole de col laboration. Ainsi Ie dès
la campagne de sÉchage 1991 . 1e Ploliberno sera intégrÉ à la
transf orrnà tion r êu contrôle de quatité et à la
commercia I isation .

Au niveau de tous les villages organisÉs, i1 conviendrait
àu regard de certaines prâtiques désobl igeantes de I a part des
cornrnerçants ( uti I isation de matêriel de pesage truqué. f ausses
pesées ) , d' instal ler une bascule et de f orrner quelqures
prgducteurs pour son uti I isation.

Le Mol i bemo devrai t en outre prodiguer des consei I s urti I es
eux membres (Comme per ex,éviter de déterrer les Échalotes tant
que le rnarché n'est pes tronclu entre eux et les cornrnerçents ) ,
L'organisation pourrait égalernent assurer I' approvisionnement
des membres en semences et en intrants, af in de diminurer I eurr
dÉpendance vis à vis des cornrnerçants.

(6) Sur la base de 1'Êvolution saisonniÈre des prix des
dif f Érentes gemtnes de produits d'échalotes ainsi que des
quantitÉs corntnercialisées, les périodes appropriées pour la
tromrnercia I isa- tion sont I es sui.van tes :

GAMME DE PRODU I T PER I gDE APPROPR I EE DE COI,IPIERC I A.-
LISATION

Nov. Déc. Jenv.-Ech. f raîche

-Boule sÉchÉe

Nouvelle forrnule Ech.

Juin Déc.

Toute l 'annêE r pârticul ièrement
Juin à DÉc.

(7', Des inf orrnations col I ectées auprès des insti tutions
bancai res et deg opÉrateurs économiques intéressÉs pâr I a
nouvelle formule d'êchalote séchÉe, iI ressortr eu'aussi bien
les organisations de producteurs, que I es opérateur-s
économiquesr peuvent introduire des requêtes de financement des
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opérations de cornrnercia I isation auprès des
bancairesr En particulier la BDM et la BNDA,

institutions

(B) La rÉhabilitation des pistes dans le cercle de Bandiagara
amé1 iorerait, d'une part Ies infrastructures routièreE à
I'Ïntérieur du cercle et d'autre part, dêsenclaverait le
cercle. Cela aurait cornrne consâquences l

L'amÉlioration des capecitÉs de transport pour le transport
. des produi ts rnerei chers, des zones de production à
Bandiagara, puis de Bandiagare vers les centres de
consornrnation i

La réiluction des coûts de transport i

La rni se à prof i t des produc teurs , des débou chés des cer c I es
Iimitrophes ( Koro et Bankags),ainsi que du Burkina Faso.

Dans ce cadre, les connections dont la rÉhabilitatiorr
aurait une incidence certaine sur I 'amél i.oration de la col lecte
des produits maraichers, ainsi que sur I a diversification des
débouchés son t z

CONNE X I ON

Dourou-Bga ra

- Bgara-Dourou-Yawa

Bg ra- Kan i k ombo I é-Ban k ass

Borko- KendiÉ -Bqere

Sang ha-Bga ra

I NC I DENCE

Amél ioration col lecte des produits
ma raî c hers

Export. produrits maraîchers et
irnportation de mi I

Export : prod.rnaraich.et import,
de mi I

Ouverture de Borko sur d ' aur t res
zones de consornmation

Ouverture siur le SÉno via
Madougou

La pÉriode eppropriée poLtr la cornrnercialisation dur noLlveaLr
produit étant assez êloignÉe de la période de transformation et
Ie circui t de cornrnercial isation n'Étant pes encore êtabl i. I a
cornrnercialisation rentable du prodr-rit ne peut se faire eue dan=
le cadre de I 'organisation des producteurs, Cette organrsation
doit disposer du f inancernent nÉcessaire à la cornrnêrcialisation.
Des informations recuei I I ies auprÈs de la représentation
régionale de la BNDA, il ressort que les possibilitéE de
f inancernent de I a cornmercial isation du ncruveeu produi t son t
of fertes. La condition est I 'axistence d 'une organisation de
producteurE reconnue et dotée d'un statr-rt. C'est pourquoi Lrn
accent tout particu I ier doi t être mis sur I ' organisation du
Molibemo tant à la base qu'àu sornmet, af in qu'el Ie puisse
prendre en charge I a comrnercia I isation des produi tE maraîchers .
notamrnent la nouvel le f ormule d'échalote séchÉe,
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ANNEXE 10 : SUPERFICIE , RENDET'IENTÆA ET PRODUCf,ION DES PRINCIPAËES
SPECIJT,ATIONS T,IARAICI{ERES PRATIQUBES A BANDIAGARA

SPECUT,ATION
SUPERFICIE x ttotr

RENDB'IENI x{or
( T/1rA )

PROI'{JCTION
(T)

ECHAT.TTE

IOI{ATE

AUBERGINB

PIT,TENT

PATATE

TABAC

AIt

CAROTTE

AIJTRES

92,59

14, 19

?5,65

59,4?

56, 31

96,00

0,'30

9t,67

56

I
1

3

6

6

10

0

I

42

43

64

I
7

0,5

10

22 868

3 981

9()8

?Ctf:

416

3B

960

ffffAt 981 ,00 100

)t( Résultate de I'enguete eullerf icieg naralchère 1987/1988 FryAPD
x* Régultate de I'enquete sur les cultures naraichère à BORKO

tclcfi Résultate dee lnveetigatlons des Sections Vulgarleation et Agro-economie
du PVAPD au cCIura de la canpaEne maraichère 1989/1990
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ANNH(II 12= TAnPS DE 'IÎAVAUX ml qllfltRts I'IIIRAIGIERts ET CYCI'B
I/BGffiATIF TOÏÏT{ Dts flJBLCIIIBS CT't11'RES TIARAIGIERES

SPBGTT.ÂTION 
,, lTEtps DB lnAVAIt! CTCT,B \'IGEIATI F

(IIJÆA) !ilIrn| (JOrrR)
I

I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
t
I
I
t
I
t
I
t

Echalote 2)
Ail 3)
Aubergine
Patate
Fome de teme 5)
tdoyenne

t -250
1-475

882
7t.8

!

! 125(nin- 121aar- 1&5)
! 125( nin- 112-nax- 140 )
!

!

!85(dn -77æx-92,

1) SrÉculations qui ont fait l-obJet d-une obseryation deFris
Ies travaux de prétnration du sol Jusgu-à la rÉcolte-

2l ta r€nunération noyenne de l-llt en culture d-échalote est de
1-315 FCFA sur la base des hylpthèaeg de calcul guivantee:

- Rendenent noyen / ha 4ZA 1)
- Prix noye,n tonne oignon frais = 50.000 FCFA

Sænces = 5f pnoùrction totale
Pertes myennea = {Tiilil|Ë

- Cons- Rngnals rinéral = 185 kglhâ
Prix rxlyen Engrais ninéral = 200 Fefa/ke

3) ta rÉmunération moyenne de l-tU en culture d-ail eat egt de
1-825 F sur la base &g hwnt'Hses de calcul sui\ralrt'es:

- Rendement uoyen Æa
- hix tr)yren tonre ail
- Senenceg
- Fertes loyennes

= lcl
= 30O-OOO FCFA

= 4lE de Ia prodtrction
=51

- Cons- noyenne BnErais ninéral = 193 kélha
Prix Doyen Engrais ninéral = 2AO frcfc/F,e

4) La fnrcelle a été beauc"otrp noina amoaée gue les autrea
rnrlce qu'elle a conserrÉ l'hidité pendant longÈeilpe. A cet
éeard elle n-est Ins reprÉsentatlve-
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AtlNEYfi 15 : Product i'-rn d - Échalote au Mal t

U ONE ftli PRTIDfJCTI(:tN PRODI-]I]TII]N ( T )
a.'

I
I
t

PLATEAI.' DOGI-IN
(--IFFICE DU NIGER ( NIONO )
ZONE OPERATION RTZ SEGOIJ
PERIHETRE DE BAGIJÏNEDA
CEINTURE MARAICHERB KAYES
KOTJTIALA,/gIKASST-'
CEINTL}TTE MARAI CHBT':E I{ATI

?1000
1100t)
4000
?000

340
100
6Ct

55
3.-l
1(:)

5
0.6
r.l - lJ
()-l-

I TOTAL 38400 I'J{:}

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SotJRCE:l t 
- Ël?Ï3" tlu Niser , bi lan rles act ivitée rJe vurs - /f 

'r'mat' 
io.

( 198?,/1988 )
(loul ibaly , Bamba, Etude de marché de I 'o lgnon au MALI

relat ive â, I 'lntroduetlon de sechoirs solaires all
Pa1's Dogrrn ' 1987



fnnnxr re: slRUcnRE DE LA pROD{rCtIoN TORAICX{ERB EÎ VOtUlrE DE PRoD{JCTION }IARAICI{ERE

A L'OTTICE U' NICER

1985- 1986 1986 -1987 1987 -1988
SPECUTÂTION HARAI C,IIERE

iEchalrrte
trr! 

-^-r;_-_; _
rfattttÀt-F

fn.

lAil

G;;;e,/pomme de re*e
I Patate

|fiffi;".. 
te*e

I Aubergine
jtaltue,/choux lnnmée
It,altuetfçttoox pommée

lConbo

llîË#"'vert
!tials

0ffice
dtt
du

I
l-

894,93 i 100,50
I
l--

ne l-1^
I
l-

HAi1^
I
l-.-

442,94
56, 55

118,58
51 ,81
37,74
19, 56

94, 85
L7 ,52
10,8?
4,73

7,09
!?,7 4
5,00

3
8,25
2,97
0,73

49, 49
6,32
13,25
5, 79
4,22
?, 19

10,60
1 ,96
1,21
0, 53

0,79
r,42
0,56
0,34
0,92
0,33
0,08

562, 11
0,86

108,47
82,80
9?,80
14,07

57, 19
74,62
15,60
?,98

6,16
8,61

L42,32
16,37
6?,78
4t,48
2, 10

45,65
0,07
8,81
6,7?
7 ,54
t,t4

4, 64
1, 19
L,27
0, ?4

0,50
0,70
11,56
1,33
5, 10
3, 37
0, 17

650, 95
1,35
69,63
90,92
76,L?
16,58
76,98

23,72
2,08
5,03

5,01
1,45
25,85

62,25
0,13
6,66
8,69
7 ,28
1,59
7,36

? .,r'l

0, ?0
0, 48

0,49 i

0,14 i

?,47 i
I
I

I

I

11Oi;t:;
6,8

278,1
181''I
4?t3'. .3

31, L,

7611, B

)'i:3,'i
1.1,'r'
60,4

2,(-i
2,3

?(t '7

I

t- -

ro

ta

Ca

ToI

I
I
I
I
I
I
t
I

tet

1

l--

1231,32 i '100,00 1045,67 100,0(! !t)c;l

Niger: Bilatr de contre eaison
Niger: Bilan des activités de

1985/1986; 1986/1987
rmlgarlsatiolyformation ( canpaÉrre 1987/1988 t
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I
I Annexe 17: Rendement moyen,/ha

lmportantes à 1'Offlce du
spéculatlons maralehèree lee plue
et au Plateau Dogon

des
NIGER

I
I

Spéculatlong maralchèree
I Offiee du Niger Plateau Dogon

Rendement moyen,/ha T,zHa )

I
I
I
I
I

Echalbte
Pl,ment
Arl
Patate
Pomme de terre
Tomate
Tabac
Chou pomné
Carotte
Laltue
Aubergine
Olgnon
Mal,e
Manloe
Nlébé
Gonbo

L7
2

5,6
L4

5,8
4

1,9
14

1'9
10

5'6
5

2r3
7,3
0,9
0,4

42
I

10
7

43
o,5

64

I
I
I
I
I
I
I
t
I
I

Sources: Offiee du NLger : Btlan de Ia eontre eaieon 1986/1987
Section Agro-Eeonomle P-V-A-P-D



gNwe-:PRIXMOYB'IDEIIENEEXUDEfÀII,DEI,'ECHAL,OTEFI',ATcHEE[SE-
CmE SIm LES IIARCEES DE BAMÂKo de 1981 - 1988

lRoDUrr t J t F. t M. t À. t M. I J. t J. t A. t s' l o' l N'l D

tt

tEbh. Fr. 11961 'tïrl 1431 1381 - | 1761 971 6451 3791 437t ' | '
tnch. sech t7z6t 648 | gT3l 764r i6ot 777 | 7 451 862t 882 I 91 0t r t -

19e 2

--------- --!-- -r- --F-- - -----

tEch.fr. t1661 1661 1141 1181

tBch. Sechl765l 4191 9591 998!

1g+t 2241 3231 4121276t 335

gBSt 638t 751 t 715 ! 893! 896
141t 138t

,55t 97 4l

1,9 8:

I
t
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
T

t
I

t Ech. Fr. l 165 |

tEch. S6chl 51 4l
166t 110t 1501 184t 200t

6jzt 471| 67 ot 5 Bo l 7 3+l
395 I 358! 3391

648t 646t 77 +l
499r+53t 37 3

825 r 843!1154

1984

f ""r,. "". 
t 

??., 
,-".5_, 

\??t 
.^r^1, 

-?1^t .?:r^r "72:i.,2..2,.,:11t ,:2:t^li:.:71
f uçrr. sectt 274t 943t 82a1 92211028110501 1167'1386t12441126271?211)oa

1 9 85

1986

rB"n.n". r - t - | 5661 6581 2o1l 2601 2791 87'l 4641 43614101289

tEqh.secht - I - t14OOl 12641'126411061t1443t1 6431110411290t10401888

i;:;:-;;l-rZolrie' te5t te4t zz.-t ' t 4oot +ztt. 5+ot ttstotqt - t

t-'-- -'-t t I t t - t t t I ,-t.---l I !

in"u.s""ui'rsoli'rz'r'titoE6'r'toaz'rtz6g, - ,ttg'rrtzzzt azelzsottzEq ' t

I
a

t
a

Ia

----I- ---- -- ----------- 
EI-- 

-F_--

It

Ech.trïr. | 217 | 17 91 1 38 | 1261 1 84 | 2241

t | ^__t I t | |
Esh. s"cht-1o52t- 805 t. 8'l2t 915' 801 ' 724',

2g8l 484 | 4T9t 628t 384 t262

711t TeBt TBzt 646taz6tltl
I

I

I

I

!

t

1988

-

lûcb.Fr.l te9

I t"n. secD T7 3

1j3t r4olt1t I tgrl zlal
BO1 t 7gzt 7gzt1o4O t1074l

Zgat'341t
711 | 9591

:,6zt 37zt
801 t BO1 !

_I
-. I

SOIIRCë: DNSI r Statl stique s of f lcle lle s ( prix )
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** 2L : Coneoumation annuelle d'échalote en zone urbalne

MNSOÙ{. T,IOY. PAR JOUR

ET PAR PERSONNE(e)
CONSOÈ'MATION ATINUELTE

D'ECI{AIOTfE
(T)

CENTRE URBAÏN

KAYES

i KOULIKORO

SIKASSO

SEGOU

MOPTI

iTOilBOUfiOU

GAO

BAT,IAKO
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Annexe 23 : ClrcuLt de Comercl,alleatLon de l-échalote au
Plateau Dogton 1)

PRODUCTBURS

25-30X TO-75X

HARCTIES IOCAUX

DEII. GROSSISTES

DETAILLANTS

coNsor{t{ATHrRs
BXPON:rATION

1) Compte tenu de la nature du produl,t ( échalote . fraLche ) et du
syetème tradLtionneel de dLotrlbutlon, lee coraercante
réunlsgent généralerent les fonctLons de groasLete ' de demL-
groeglete et de détatltant aïx flna d'un écouleneut , rapLde
du prodult-

FOI}ITS DE COTil'RCTE



ANNEXE 24 r Prir Au Producteur
au Plateau D0G0N (

d.e 1r EshÊlote Fl.aiche et Seché

FCFA)
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