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D NSTNqATION DES PRINCIPAUX PRODU ITS MARAICHERS

Destination Vente en frais Stockage t Autocons, Cadeaux \
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Echalote
Ait
Patate
Tomate

52 7o
a%
80 To

7A Vo

35 Vo

57 
_7o

97o
0.25 To

10 Ta

20 7o

4%o

0.75
l0 Vo

l0 7o

4"o
n{e9

La répartition des parcelles maraîchères du Projet Retail a êtê faite par les_AV, sur

la base d'uné nonne - proposée mais aménageable - de}ares par perssnnê active (PA). Sru

un sons-échantillon dé OO famitles, nous anôns obtenu une disuibution du ratio SuWrfW
maraîchère / PA (SUP/PA) (Fig.l) qui indique une valeur moyenne bien supérieure,.'de

4.Z3areslPA, ainsi qu'une très grande variabilité (valeurs extrêmes de 0.23 et 18 ares/!A).
Si I'on se restreint tàutefois "* "r,ploitations 

du Retail de ce souséchantillon, on obtient

nne moyenne de 3.85, enoore bien supérieure à 2. Ceci signitie -que 
les parcelles

maraîchères réelles sont le double de ce qui était prérnr et que leur distribution au sein des

familles semble assez inégalitaire.

2. TEMPSDETRAVAUX

Les temps de travaux maraîchers ont été calculés à partir du suivi de 105 parcelles

élémentaires comprenant une seule cultue. En plus de ce suivi contintr, les agents du Projet

ont été orientés pôrrt relever des temps de travaux "ponctuels" observés au hasard de leurs

visites sur le trtt^"io (operation technique bien définie (labour, binage,...) sur nne superficie

et pendant une druée calculées).

VÀIEURS DU RAPPORT SUP/PA

r[pcillclc nqrqtcballzPA (crua)
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Moyenne : 4.23 arer
Eccrrt type : 3.36

æhqatlllon clc 60 ctqlottqttont

1 stockagp = vetrtê futrne + semenoes (lesquelles sont parfois venducs, en cas de néæcsité).
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Pour une opération donnée, it existe évidemment une dispersion iusez grande qui

est due à plusieurs facteurs:

- qualité du relevé de I'agent
- type de main d'oeuwe (familiale, salariée, à la tache ou à la journée)

- âge et sexe des travailleurs
- conditions de la planche (un désherbage sera plus ou moins penible selon

I'enherbement, un tabour selon l'état du sol, Ia récolte selon la production, etc)
- écartements des cultures (pour les opérations d'entretien)

I-a figure en annsag fournit les histogrammes des valeurs observées pour certains

temps de travaux particuliers, afin d'illustrer cette variabilité. Les valeurs moyennes des

principales opérations techniques sont les suivantes:

Teups DE TRAvAux DEs PRINcIPALES oPERATIoNS (ueunrs)

Opération Oignon Ail Tomate Patate
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III
IIII
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Confection pépinière
Repiquage
Binage
récolte

8
9:40'
7:24'
10:00

14:20'
10'

8:30'

2:45'
2:30'
7:(X)'

4:(X)'
5:30'

I-es temps de travaux globaux par culture (irrigation oomprise) ont été obtenus à

partir de la moyenne des temps de travaux totaux sur les planches suiviesa.

On trouve des valeurs assez proches pour I'ail (70 h/are) et l'échalote (tr| h/arc).La
tomate et la patate sont bien moins exigeantes en travail, avec des temps respectifs de 35 et

23 h/ are. Pour le piment, ul'aubergine" et le gombo, les temps de travaux ont été pris égaux

à celui de la tomate (hormis pour la récolte). On trouvera la distribution des valeurs

obtenues pour chaque culture en annexe.

3. COUTS DE PRODUCTION

3.1 Intrants

Semences: les semences sont en général autoproduites (ail, échalote, patate) et

d'gne qualité mal contrôlée. I-es besoins en sernence à I'hectare pour l'échalote sont très

variablès et dépendent de l'écartement adopté au repiquage ainsi que de la variété et de

son tallâg€, qui détermine le nombre de bulbilles que I'on peut repiquer; nous avons

considéré des quantités relatives à la variété N'galamadjan.

2 Il est pÉférable de faire la moycnne des æmpe de travaux totarx q,æ la somme des moyennes des o@ratione cullurales Euccessives'

car ces dernièreg ne sont pas constsntcs (on obeerye, par exemfle, un nombtre de déshcrbryes qui varb entrc 0 et 4).
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BT,SOW EN SEMENCES A L'ARE

COMPÀRAISON DES TEMPS DE TRAVAUX
TOTAUX PAR CULTURE

80

70

60

50

40

30

20

l0

0
Plment
Gombo

Àuberglne

Heures / qte

Culture Oignon Tomate Patate

Quantités (are)
Coût (Fcfa)

18 kg
4950

12kg
6000

L sachet
200

14 kg
245

Engrais: Ira, fertilisation des parcelles maraîchères est très irrégulière. Si torrtes les

planches ieçoivent de la fumure organique (environ 10 t/ha), aucune fertilisation
minérale n'est effectuée dans 29 To des parcelles. Cette fertilisation n'est pas toujours

raisonnée (souvent limitée à I'urée ou au P2O5, selon les cas et la disponibilité en engrais)

et curespond à des moyennes de I'ordre d'un Kg d'urée et 650 g de P2O5 par arer.

3.2 Main d'oeuwe

La part de main d'oeuwe salariée est variable selon les cultures, comme le montre la

figure 3. On a distingué la main d'oeuwe familiale, la main d'oeuwe salariée (manoeuwes

3l'aplnrt d'urée srn llail est en gÉneral inférietn à celui de léchaloæ (pou Éviær l'éclaæment des caïerx et favmieer la mcnratioo)'
* qri n'aplramit pas dans 006 moyennes, pourtant obtcnues Ertr un nombre significatif de données-
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saisonniers ou permanents) et les tâcherons (payés à la journée ou à la tâche). I-a main

d'oeuvre familiale est prédominante dans les culnues d'échalote et de tomate, plus faible
pour I'ail et la patate. Sur I'ensemble des temps de travaux de tout l'échantillon (105

parcelles), la part de la m'in d'oeuwe salariée est de 30 %, Cest à dire quasiment
identique au taux observé en riziculture (?il To - 29 7o).

Ces différences, ainsi que la quantité de travail nécessaire pour chaque speculation,

composent un coût de la main d'oeuvre global qui varie oomme indiqué dans le tableau
suivant, pour une superficie unitaire d'un are. I-a main d'oeuwe familiale a êtê valorisée à
un prix de 5fi) F la jourree de 6 h.

Cour DE LA MAIN D'oELrvRe (Fcra/anE)

Coût de la M.O Qignon Ail Tomate Patate

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

avec M.O familiale
sans M.O familiale

5808
1658

3181
1023

?sst
1792

678s
4212

4. BILAN ECONOMIQUE DES PRINCIPALES CT.JLTURES

Le total des coûts de production présentés ci-dessus est résumé dans la figure 4 et
dans le tableau suivant, qui présente te bilan économigu€, par are, des quatre culttues
principales. I-es revenus bruts ont été calculés en prenant en compte un prix de vente
moyen sur la période de plus forte production.

On constate que les coûts de production sont deux à trois fois plus élevés pour I'ail
et l'échalote que pour la tomate et la patate. Des différences du même ordre se retrouvent
au niveau des revenus bruts, de telle sorte que les revenu nets sont un peu moins

dissemblables: près de 9fi)0 et 12.000 F/arepour la tomate et la patate, 19.m0 et 22.m F
pour lléchalote et I'4i1.

Le revenu monétaire a êtê estimé à partir de la destination moyeûne des

productions présentée ci-dessusl. On a considérë ce revenu avec et sans valorisation de la
main d'oeuwe, cette dernière valeur étant celle qui représente le revenu monétaire réel I-a
valorisation de I'ail s'en trouve renforcée, qui se détache des autres cultues avec un revenu

important proche de 18.ffi0 F / arc, soit 1.8fi).000 F/ha. I-a patate apparaît phs intéressante

que la tomate, dans la mesure où elle permet un revenu monétaire important avec des

coûts de production et un investissement en travail moindres.

Ces revenus maraîchers sont importants, comme on peut le constater quand on
compare cette activité à la rizicultures .Lafigrrre 5 permet de visualiser conunent s'exprime
cette différence sur les principales variables économiques significatives.

a Ir coût des semences ayant déjà été considéré dans les intrants, nous les ayons valcieécs oonicintcment aux ventc&
5 données correspondant à une production de 5.4 t/ha.
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semences quantité (kg/are)
coût (F/Kg)
total (Fcfa)

engrais quant.M.organique (Kg/a)
quantité urée (Kg/a)
quantité Phos (Kg/a)
coût M.organique (Fcfa)
coût urée (Fcfa)
coût phosPhate (Fcfa)

18
275

4950
100

0.80
0.65

1 000
88
78

0

12
s00

6000
100

1.10
0.84
1m0

121
101

0

14
18

245
100

0.93
0.65

1 000
102
78

0

1 sac
200
200
100

1.00
0.53

1 000
110
64

0redevance (coût de I'eau
Total intrants

MO familiale (Fcfa)
temps de travail MOF (h)

MO salariée (Fcfa)

7222 1425 1374

temps de travail MOS
Total travail 5808 6785 2s51 3s96

Total coûts de Production 11924 14æ7 3976 4970

rendement moyen ft g/are)
pertes (%)
prix de vente moyen (F/kO)

Revenu brut

270
6

98
24872

106
5

290
29203

255
5

57
1 3808

233
40
73

1 0205

Valeur aioutée 18756 21981 12383 qq.32

Revenu net (avec MOF)
Revenu net (sans MOF)

autocon somm ation + dons (o/")

ventes+semences (o/")

5236
7809

30
7A

Revenu monétaire net (avec MOF)
Revenu monétaire net (sans MO

971 s
1 3865

1 4904
17477

7070
78æ

2174
4747

Rémunération de I'heure de travail
Rémunération de I'heure de MOF



Les revenus nets et monétaires du
rnaraîchage sont relativement proches d'une
valeur moyenne de 450.000 Fcfa/ha. On
constate que le revenu maraîcher des zones
sans double-culture est supérieur de ?5 7o à
celui de la zone Retail. Ceci indique que les

besoins de main d'oeuwe pour la contre-saison
et le maraîchage entrent en conflurence, et/ou
que I'absence de double-culture engendre des

besoins monétaires plus importants qui se

traduisent par un développement plus intense
du maraîchage.

REPARTITION DU REVENU NET
AGRICOLE

Explottqtlons da RelaII

RIZ d'hlvernqge
614.000 FcIa

RIZ de
Mcrqîchqge

405.000 FcIo
contre-salson

127.000 FcIa

R.gvEruus MoYENS ANNUELS DU MARAIC}IACE ET DE I.A RIZICULTURE

Revenu du Maraîchage Hlzhivernage RIZcs Total

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

Revenu net (avec valorisation de la M.O*F) Fûalan
Echantillon total 441.368
Tnne Retail (réam.) 405.102

738.7?f,,

813.883
588.416

6&.2r3
718.070
556.500

u.612
126.9t8

0

98.846
r48.268

0

t.zffi.708
L.345.903
1.102.317

1.213.63
1.276.5?8
1.087.933

Zrllne hors Retail 513.900

Revenu monétaire (sans valorisation de la M.O.F) Fcfa lan
Echantillon total 450.604
Zone Retail (réam.) 410.190
Zone hors Retail 531.434

I-es revenus monétaires rizicoles moyens atteignent 664.000 F / an et sont

évidemment plus élevés sur la zone réaménagée Retail (718.000 F) qu'en dehors de cctte

zone (556.000 F). Le revenu net moyen du maraîchage hors Retail vaut 87 7o du revenu

rizicole et ce taux atteint 97 Vo dans le cas des revenus monétaires !

Le revenu net moyen du maraîchage vaut donc globalement 60 Vo du revenu de

I'hivernage (50 7o svr Retail, 87 7o hors Retail), ou 54 Vo durevenu rizicole total (43 7o sur

Retail, 87 7o hors Retail).

5.2 Sensibilité du résultat

Ces résultats confirment I'importance économique du maraîchîge. On peut se

demander quelle est leur sensibilité par rapport à une modification des hypothèses faites.

Le choix consistant à considérer le rendement au battage peut mener à une sous-estimation

de I'apport rizicole, bien gu€, comme rl a êtê dit plus haut, ce rendement soit assez proche

de ce qui reste sous le contrôle du chef d'exploitation.
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En ce qui concerne le maraîchage, les revenus bruts ne prennent pas en compte les

pertes à la commercialisation, lesquelles ne sont réellement importante$ que sur la tomate

qoi ne couwe que 11 7o dessuperficies. En contre-partie, nous n'avons pas comptabilisé les

productions des parcelles cultivées deux fois ( + l0 7o), ni celles cultivées en hivernage

( + 15 7o), ce qui, au minimunr, compense les pertes.

Pour estimer I'influence d'une sous-estimation éventuelle du rendement sur ces

résultats, nous avons augmenté les productions d'hivernage et de contre-saison de ?.0 To-

Les revenus monétaires deviennent:

Revenu du Maraichage Rlzhivernage RIZcs Total

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

Revenu monétaire (sans valorisation de la M.O.F) Fcfa lan

Echantillon total
Zrlne Retail (réam.)
Zone hors Retail

441.368
405.102
513.900

981.611
L.O29.925

884.983

t35.5r2
203.?Â9

0

t.567.7?3
1.643.383
L.398.883

On constate que la paft du maraîchage passe de 37 à 29 7o (de 49 à 38 To hors

Retail), ou encore 46 To dtt revenu rizicole d'hivernage au lieu de 60 7o (ffi et 87 7o hors
Retail), soit 40 7o ût revenu rizicole total au lieu de 54 7o. En conclusion, on peut retenir
que les revenus nets et monétaires moyens sont de I'ordre de 50 7o du revenu rizicole et

que la part du maraîchage est plus importante dans les zones qui ne pratiquent pas la

double-culture (en To et en valeur absolue).

5.3 Variabilité des reyenus agricoles

Au delà de ces valeurs moyennes, on peut se pencher sur la variabilité de ces

revenus sur notre échantillon.

Les figures 6 et 7 montrent quels sont les revenus correspondant à une fréquence

donnée (voir explications en note z). Ainsi, par exemple, Pou la médiane (50 7ol, Cest à

dire la valeur dèpassée par une exploitation sur deux, on trouve des valeurs de 250.000 F
pour le maraîchage, 400.000 pour le revenu rizicole, 700.0(X) F pour le revenu agricole (riz
; maraîchage). Trois quarts des exploitations ont un revenu monétaire annuel total

supérieur à 4t6.000 F (et donc 25 7o un revenu inférieur à cette valeul, qui cgrrespond donc

sur la figure à la valeur 25 To).Le, tableau cidessous fournit les quartilese et les maximar.

? pour un revenu donnée (en abecisse), la figrne doane (en ordonnée) le 7o d'erçloitations qui ont uo nevenu infériern à oettc valcur.

6 valenrs emrespondant aux valeurs 25 Eo, fr Vo et 75 Vo, c'est à dire les revenus attcints ou dépassés pat 75, 50 et 25 % M
orploitatims.

9 Lc revenu agricole maximal, près de 10 millions, est celui d'un exploitant du N3 qui cultive 2.3 ha de lflâfâîChage ct 30 de riz
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DISTRIBUTION DU REVENU MONETAIRE ANNUEL

% des erploltctions
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VelguRs FREeuENTIELLES DU REvENU MoNETAIRE AI\iNUEL (Fcra/eN)

Fréquence Maralchage Rizhiverrnge Riz total Revenu agricole

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

25 7o

50 7o

75 7o

Val.maximum

109.000
250.000
533.000

2.ss6.000

205.000
378.000
863.000

6.000.000

257.000
400.000
895.000

7.720.W0

426.000
700.000

1.580.000
9.773.W0

5.4 Revenus per capita

Les valeurs ci-dessus corespondent à des propriétés de taille très différentes. Ces

revenus, une fois divisés par le nombre de membres de la famille (PT), présentent des

différences moins accentuées.

Le revenu monétaire annuel du maraîchage per capita est de 26.000 F, pour un

revenu rizicole (hivernage) de 37.000 F. I-es excédents monétaires par personne restent

relativement faibles, même s'ils dépassent 86.000 F pour un quart des exploitations, cûInme

le montre le tableau donnant les valeurs fréquentielles.

VaIBUNS MOYENNES DU REVENU MONETAIRE PER CAPITA ANNUEL

Echantillon Maraichage HlZhivernage Total

Revenu monétaire (sans valorisation de la M.O.F) Fûalan

Echantillon total
Zone Retail (réam.)
Tnne hors Retail

26.000
24.000
29.600

37.000
40.000
32.000

5.773
8.660

0

69.000
72.2W
62.000

Var.ruRs FREpuENTIELLES DU REVENU MoNETAIRE pER cAPITA AI{Nuer (rcrn/aN)

Fréquence Maraîchage Riz hiver. Revenu agricole

I
I
I
I
I
I

25 7o

50 Vo

75 7o

Val.maximum

9.W4
2A.293
36.nL
105.512

20.800
31.844
49.000
200.000

40.000
62.300
86.537

250.000

Il peut être intéressant de croiser ce revenu monétaire per capita à la typologie des

exploitations du Projet Retail. I-e tableau suivant fournit la moyenne du revenu monétaire

(pét capita) du maraîchage et du revenu monétaire agncole total pour chacune des classes

Oi ta typologre, ainsi que le rapport de ces revenus moyens avec la moyenne globale

lmoyl(M)1.
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IMPORTANCE DU REVENU
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On constate que les revearus maraîcher et agricole moyens dç la classe 4
(exploitations en difficultés) sont bien inférieurs à la moyenne. Cette tendance se retrouve
pour la classe 3A des grandes familles sur la pente descendante avec des problèmes de

cohésion. A I'opposé, ces deux revenus sont nettement supérieurs à la moyenne pour les

exploitations de la classe 18, qui correspond à des familles moyennes "pilotes", avec une
bonne maîtrise de I'intensification et des investissements en dehors de I'agriarlture. Iæs

résultats sont donc en accord avec la classification adoptée.

REVENU MONETAIRE PER, CAPITA MOYEN EN FONCTION DE IÂ TYPOLOGIE

Type Nb.familles maraîcha5e moyl(M) Revenu total moyl(M)

4
3B
3A
2B
2A
1C
1B
1A
Moyenne (hl)

11

16

2
20
6
2
6
2

14.560
27.246
16.385
24.582
27.351
t5.282
44.023
24.780
24.000

0.59
1.11

0.67
0.84
1,.12

0.62
1.80
1.01

48.098
65.4r7
56.381
71.503
74.33r
56.500
124.218
108.000
72.tW

0.67
a.y2
0.79
1.00
l.M
0.79
1.74
1.51

5.5 Ratios maraîchage I nziculture

Une dernière manière d'exploiter ces résultats est d'observer la variabilité des ratios
reverut maraîcltage f reverut rizicole de notre échantillon.

On a considéré les ratios des revenus monétaires (Fig 8.) et nets (Fig.9), le revenu
rizicole considérê, êtant soit le revenu d'hivernz$e, soit celui de contre-saison, soit le revenu

total (ce qui colrespond aux trois courbes).

En ce qui concerne les revenus monétaires, il ressort que 30 7o des exploitations ont
un revenu maraîcher supérieur au revenu rizicole. A I'autre extrémité, on cûnstate que

pour 28 To le revenu maraîcher vaut moins d'un quart du revenu rizicole. En schématisant,

on peut dire que I'on a un tiers des propriétés pour lesquelles le maraîchage est un appoinq
un tiers pour lesquelles il s'agit d'un revenu inférieur à celui du riz mais néanmoins

essentiel, et un tiers pour lesquelles il s'agt d'un revenu primordial voire princlpal. Si I'on
fait intervenir le fait que les excédents monétaires maraîchers sont le plus souvent
individuels, on peut interpréter ces résultats en termes d'indépendance financière et de
pouvoir d'achat des dépendants du chef d'exploitation.

On peut aussi distinguer nos deux sous-échantillons ("Retail" et "hors Retail") pour

mettre en évidence d'autres différences. Le tableau suivant fournit, à titre d'exemple, les

quartiles de la distribution du ratio rerrerut maraîclwrf reverut rizicole d'hivernage.

t
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VaLeuRs FREquENTTELLES DU RATIo REvENU MoNETAIRE MARAlcuacr/ntz HTVERNAGE

Fréquence ro% 25 To 33 To 5O %o 66 To 75Vo 90%

.20

.20

.20

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

Ratio des revenus monétaires
Retail
Hors Retailto
Globat

Retail
Hors Retail
Global

Ratio des revenus nets

,'l,L

.10

.09

.09

.10

.09

.L9

.32

.20

.86
2.22
.95

2.47
6.00
4.n

r.29
3.00
2.35

l.t2
2.69
1.4

.33 0.54

.38 0.%

.34 0.56

.72
r.t4
.80

.29

.31

.29

0.55
0.61
0.55

0.n
1.50
1.08

Le tableau met en évidence une assez nette différence entre nos deux zones. Hors

Retail, f importance du maraîchage est encore plus sensible puisque la moitié des

exploitations ont gn ratio des reyenu monétaires supérieur à 0.94 et un quart

supérieur à 2.69 ! Ces divergences sont moins sensibles sur les revenus nets mais restent

marquées.

On notera par ailleurs qu'aucune corrélation significative n'existe entre notre

indicatew mnraîcltage/riz etla population totale (PT) ou active (PA) de la famille, ni avec

la superficie rizicole de I'exploitation.

6. PERSPECTTVES D'EVOLUTION DE L'ACTTVTTE MARAICHERE
A L'OFFICE DU NIGER 11

6.1 Quelques éléments sur la production maralchère au Mali

Les possibilités de développement du maraîchage à I'Office du Niger sont a priori
très importantes rnais ne peuvent être appréhendées qu'à partir d'une vision gên&ale de la
production maraîchère au Mali et des perspectives de marché qu'on peut en déduire.

On peut estimer la production malienne actuell e à 744.000 t de produits frais. I-a
principale zone de production est la région de Sikasso (tubercules (80 Vo, à parts égales, de

patate et de pomme de terre), mangues, oranges) avec une production ennuelle de I'ordre

àe 70.000 t, suivie de I'Office du Niger et du Plateau Dogon, avec chacun une production de

I'ordre de 30.000 t/an. Baguinéda (4.000 t/an) et la ceinture', maraîchère de Bamako

(4.000 t/w) constituent des zones secondaires avec quelques centres mineurs (Kati, Sego,r,

Kayes);(voir figures en annexe).

10 avec les resrictions duee à la faible taille de l'échantillon (24).
11 pour plus de détails, on se reporæra au mémoire "Etude de la filière maraîchère au Mati - Bilan actuel et PersPestives porn I'Offiæ

du Niger", Hanrza Ghazi, ISTOM, Proiet Retail, Juin 1993.
12 l-e ærme de ceintme est impropre dans la mesurre où une bonne partie de cette production sc fait intra-mua.
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La Région de Sikasso exporte près de 32.000 t de produits (90 To de fruits et
légumes) par an, dont les 2/3 vers la 2"région (Bamako) et l7 7o vers Mopti. I-e plateau
Dogon produit principalement de l'échalote dont 80 To partent vers la capitale et Mopti.
On estime par ailleurs que 60 To de la production d'échalote de I'Office du Niger est
exportée, principalement vers Bamako (voir figure sur les entrées à Bamako en annexe).
Plus de 85 7o de l'échalote malienne est produite dans ces deux régions.

I.a figure 10 (annexe) montre les tonnages estiméstr au départ de Niono pour
I'année 1991 (ces quantités sont en très nette augmentation pour 92>, en distinguant fiz
(hors ON et OPAM) et produits maraîchers. I-a figure 11 (annexe) fournit la destination de
ces produits. Notons que le manque de fiabilité des données est trop important pour tirer
des conclusions précises. Les relevés de I'ONT correspondraient à 25 7o à peine des sorties
réelles (surcharge des camions, jusqu à 50 7o, par rapport aru( nonnes, sorties non
enregistrées, part peut être importante des sorties par bâchées et autres petits véhicules).

On retiendra que la part de I'Office du Niær sur le marché bamakois représente à

peu près 20 7o dutotal et que Sikasso demeure la principale région productrice. I'Office du
Niger est en concrurence directe avec le Plateau Dogon sur le marché de l'échalote avec

des productions similaires de fordre de 20.0ffi t/an'r.

6.2 Evolutions de quelques prix maralchers

L'examen de l'évolution des prix des principaux produits maraîchers sur lc marché

de Niono est susceptible de nous fournir une indication sur le degré de stabilité du marché.

Les figures 12 et 13 fournissent la variation des prix de I'ail et de l'échalote depuis le
début 1987 rs. On constate que les cours de I'ail ont connu de fortes hausses en 1990 et 1991

mais que les prix semblent actuellement avoir retrouvé un niveau moyen de 200 à 30Û

F /Kg. Le marché de l'ail est restreint et I'on observe les fluctuations habituelles du marché
(pri* élevés-surproduction-baisse des prix-baisse de la production, etc).

En ce qui concerne l'échalote, les prix sont plus stables sur le plan interannuel, mais
présentent de fortes variations saisonnières. En periode de forte production, les prix
stagnent autour de 70 F/kg, tandis qu'en début de campagne ils atteigRent en moyenne 350

F /Kg, avec des pointes à 500 F/kg à cause de la demande de semences. En cette fin de

13 Pour le tonnage du riz : production de paddy l99l = 150.000 t -20 7o curreqrondant à la zone du Macina, soit 80.000 t dc riz blanc

dont !!!QQ cpmmercialisés direcærnent sur le marché pniré. Porn le maraîchage : en considérant les tomages de la tmatc, ail,

patate, mangue négligsables devant léchalote porn laquelle on a 10û) ha à 2O t/ha = 2O.N0 t, dont 52 7o cpmmercialisés à la récolte

(2/3 en frais: 12.0&) t + l/3 boule "eéchée" traditionnelle: 4.000 x lTVo = 680 t) + 10 7o æmmæctalisé après conservation (2.M t x
0.5 (pertes + dessiccation) = 1.000 t, soit un total de 9.7ffi t duquel on retire 30 %o ænespondant au Macina, soit cnfin [l!Q t au

aeryttde Niono. Si I'on compûre ces données avec celles enregbtées à I'ONT, on obtient un factcur correæif 45.m0/13.400 = 3.36

porn le fizet 6.790/1.647 = 4.12 porn le maraîchage. On a donc cvnigé les données ONT par un factcu moyen de 3.6, en rcqrcctant
les proportions des destinations des produits pour avoir la figrne 11. Notons enfin, qræ la part du maraîchage dans l€s tonnages

exportés a été estimée en cnnsidérant qr.re toræ les camio'ns enrcgistrés oomme 'divers" transportaient de I'ondre 6e 3O7o de produits

maraîchers.
la Les rcndements moyens du Plateau Dogon sont estimés à plus de 40 t/ha, soit le double de ceux de I'O.N pour lesqæls lTncertitude

est as6ez grande (14 t/ha selon I'ON, ?ll t/ha au projet Retail).
15 avec malheurersement quelques lacunes à la mi-8? et en 1991; cps données proviennent de la DPR et du Projet Retail.
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tggz,on observe une très forte augmentation des coursto. La figure montre que les cours à

Bandiagara sont toujours inférieurs à ceux de Niono, ce qui peut s'expliquer par des coûts

d'approche bien supérieurs (enclavements du Pays Dogon) qui se répercutent sur le prix au

producteur.

Les cours de la patate (Fig.1.4) indiquent une tendance à la baisse et des variations

saisonnières plus faibles à cause de la production quasi continue sur I'aJtnée. I-e prix de la

tomate, très élevé en fin d'hivernage est assez bas en période de production (30 F/Kg). Les

cours du piment, enfin, accusent une baisse très importante au début de cette année

(Fig.1s).

6.3 Perspectives pour l'Office du Niger

La demande locale en produits maraîchers, bien qu'en augmentation, ne peut suffire

à assurer une croissance importante du maraîchage. Il est essentiel de tabler sur une

augmentation et une diversification des débouchés commerciaux.

L'analyse de la filière montre que de telles perspectives ne se conçoivent qu'au

travers de nouvearu( marchés à I'exportation et sur la place de Bamako. Cette analyse

montre également un déficit important en oignon/échalote au cours de I'hivernage, qui est

comblé par des exportations d'Europe (via Dakar ou la Guinée). Pour réanpérer ce

marché, il faut donc produire un oiglon en contre-saisenl? qui puisse se conserver au moins

six mois.

Le violet de Galmi est une variété qui permet une telle oonservation et qui est très

bien acceptée dans tous les pays voisins. Il est particulièrement apprécié en Cote d'Ivoire
où on I'importe du Niger. Au Mali, son goût plus Érmer et sa coloration violette sont des

facteurs défavorables qui le désavantagent par rapport à des variétés importées comme le

bol d'or ou le texas grano. Toutefois, il semble possible de le produire à un coût bien

moindre, cê qui pourrait lui permettre, â terme, de s'imposer sur le marchéta- Une

expérience de 
-proâuction, 

conservation et commercialisation vient de débuter au Projet

Retail pour vérifier cette hypothèsele.

Un fort développement de la tomate serait possible si les débouchés pouvaient être

sécurisés par une unité de fiansformation. l,a dépendance de l'extérieur pour les boites de

conserve èt I'experience de Baguinéda sont a priori peu favorables à une telle option, mais

des études plus précises seraient nécessaires.

La production d'échalote ne devrait pas connaître de développement trop rapide. La

connurence avec le pays Dogon ne doit pas déséquilibrer la production de cette région, qui

16 Il est pæsible que cetts tensiop sur la demande en semcnoes traduise une foræ ændance à I'augmentation dc lactivité maraîchère:

ccci peut arnsi être lié à la baisse de la production de la zone de N'débougou, pour car.ree dc réaménagemcnt' 9û pcut stimuler la

production autour de Niono.
1?'Læs conditions climatiquec de I'O.N conduieent à planær I'oignon fin novembne/début décembre Pour une récoltÊ en ma|É.

18 L'oignon importé est vendu à 2û F/kg en ni""rnuç. Un" renæ aux grossistes du violet de Galmi à f50 F/kg, dcs coiits de

ptooiltioo oà Zæ.OOo F/ha (MOF non 
-comprisc) et un rendement de ll t/ha assæié à une Perte par dessiccation d€ 'm % Q),

donnent un nevenu net de 500.000 Fcfa à ltectare.
19 C-et oignon a déjà été produit à très petiæ échelle à Kokry (Centre dbxperimentation maraîchères).
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constitue une activité vitale. Cette conflrrrence est déjà effective sur la periode

corespondant à ta commercialisation de l'échalote de I'O.N. Une partie de la production

Dogon arrive sw le marché avant celle de Niono, mais il semble que, à partir du mois de

*ais, celle ci doive être transformée car les prix imposés par les coûts de production plus

faibles de I'O.N (en particulier le transport) la rendent non rentable. Pour cette raison, le

Plateau Dogon s'oriente actuellement vers un développement du séchage solaire, bien que

les conditions actuelles du marché ne soient guère favorables à cette activité2o.

Le marché de l'échalote pourrait toutefois connaître un certain essor si la filière
d'expo4ation sur la côte d'Ivoire, qui fonctionnait à partir du village de Boky wéré, était

a*eoée à se développer. Une autre opportunité consisterait à améliorer le séchage

traditionnel pour powoir écouler une plus grande partie de la production en periode

d'hivernage.

La patate présente une tendance à la baisse. Toutefois, ses avantages économiques

(rémunétaiion du travail deux fois supérieure à celle des autres cultures) la distinguent. I-a

coopérative de commercialisation Mali Yriden se dit intéressée par une telle production qui

ne peut malgré tout prétendre concrurencer la région de Sikasso.

7. CONCLUSIONS

L Office du Niger offre un potentiel de production maraîchère en contre'saison sans

équivalent au Mali. t-a forte productivité de la terre permet d'augmenter gfandement la

production globale tout en n'exploitant qu'une partie limitée des terres de I'ON. l,a
iuperficie maraîchère représente actuellement moins de 4 7o des terres irriguées.

L'èxtension des cultures maraîchères sur les rizières en contre-saison, comme on I'obsele
au projet Retail, laisse penser qu'une telle pratique pourrait sc développer
considérablement si des opportunités commerciales étaient identifiées.

Indépendamment de telles ouvertures, les conditions climatiques favorables,

I'augmentation de la consommation nationale et l'évolution des habitudes alimentaires,

I'abience de redevance, le blocage foncier sur les surfaces rizicoles, la baisse probable des

cours du riz, I'augmentation des familles et la recherche par leurs membres de revenus

monétaires individuels sont autant de facteurs qui laissent envisager une croissance

soutenue du maraîchage dans les années à venir.

I-es données économiques présentées dans cette étude montrent I'importance

souvent évoquée mais rarement quantifiée de I'activité maraîchère dans la Zone de Niono.

On retiendq" en particulier, que les revenus monétaires sont trois à dix fois supérieurs (ail)

à ceux de la riziculture, mais que les exigences en main d'oeuwe sont dans la même

proportion, ce qui limite I'extension de cette activitê,.[-a patate se détache comme un

bon compromis entre rentabilité et besoins en main d'oeuwe limités.

Sur la zone réamén agê,e de Retail, le maraîchage représente en moyenne 30 7o du

revenu net agricole (soit 400:000 F / an), contre 9 To pour la contre-saison et 61 Vo poruf le t'n

zl voir la note "Rentabitité économiqne du séchage solaire à I'Office du Niger', R/D Retail, Novemb'r'e 1992.



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

15

en hivernage. Dans les zones qui ne pratiquent pas la doUble-culture, on trouve un revenu

net qui représente 47 7o dutotal, soit encore 87 7o durevenu rizicole, taux qui atteintgT Vo

si I'on considère le revenu monétaire. L'importance du maraîchage y est supérieure en To et

en valeur absolue.

Au delà de ces rapports quantitatifs, il convient de ne pas perdre de vue que ces

revenus ne sont pas directement confrontables dans la mesure où le revenu maralcher est,

dans 80 Vo des cas, un revenu essentiellement individuel alors que le revenu rizicole est

gêrê, par le chef d'exploitation.

3A 7o des exploitations de l'échantillon étudié (mais près de 47 TohorsRetail) ont un

revenu monétaire nu1raîcher supérieur au revenu rizicole. La situation apparalt toutefois
extrêmement contrastée puisqu'à I'autre extrémitê 28 %o des exploitations ont un revenu

maraîcher inférieur à un quart du revenu rizicole. Le poids du maraîchage est un peu plus

faible lorsque I'on considère les revenus nets.

L'importance du maraîchage est telle qu'il devient essentiel de lui donner la place

qu'il convie^nt dans la politique dé mise eo loal"ur de I'Office du Niger. Ceci pourrait se

tiaduire, €il particulier, par une réorientation partielle du conseil rural vers cette

activitéar (la maîtrise technique des paysans est encore très faible, en particulier en ce qui

concerne la lutte phytosanitairen la fertilisation, le choix des écartements ou des rotations)

et un développement d'unités de transformation semi-industrielles.

L'examen plus approfondi des besoins du Mali, que I'on pourrait réaliser en étudiant
plus précisément les importations nationales, ainsi que des marchés existant dans les pays

voisins, dewait permettre de mettre en évidence des opportunités de csmmercialisation.

A un stade préliminaire, il a été possible d'identifier un "trou" important dans la
production d'oigRon, qui se traduit par des importations d'Europe pendant près de 5 mois

(de juin à octobre approximativement). L'oignon violet de Galmi semble constituer, grâce à

ses qualités de conservation, une bonne opportunité de production potu I'Office du Niger.

Des tests de production et commercialisation sont en cours.

13 fîlière de commercialisation des produits maraîchers, et tout particulièrement
celle de l'échalote, est largement dominée par quelques commerçants qui se trouvent
souvent en mesure de maltriser le marché à leur avantage. I-es revenus des exploitants
pourraient être sensiblement augmentés par une meilleure maîtrise de la

ôom*ercialisation, mais les expériences coopérativistes ne se sont Pâs, par le passé,

montrées très convaincantes. Le développement, par contre, de coopératives de

commerçants, comme celles créées à I'initiative d'ISCOSrr, p€ut constituer un 5nin

contrepoids à cette tendance monopolistique.

21 ce qui implique des efforts de formation des cpnseillers; une première session de formation dcs agents du Retail est préurc déht
décembre, sur les aspects de défensc des culturec et de fertilisation-

n Cetæ initiative est sout€nue par la cooperation italienne.
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