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Résumé 
 

 

Contexte, champ de l’étude et collecte de l’information 

La sécurité alimentaire est souvent appréhendée sous l’angle de la faible capacité du système productif (agricole) à produire 
des aliments. Ainsi les initiatives et politiques pour lutter contre l’insécurité alimentaire visent généralement l’accroissement 
de la production (céréalière). Pourtant on rencontre dans le pays des situations concomitantes de forte production agricole 
et de difficulté alimentaire dans certaines zones ou a contrario des situations de relative sécurité alimentaire dans des zones 
défavorisées. La sécurité alimentaire apparaît  liée aux relations complexes entre  la disponibilité des produits et  l’accès à  la 
nourriture des ménages, notamment par  le biais des marchés (entendu  ici au sens de marché physique). Elle dépend de  la 
dynamique des marchés de proximité (infrastructures, approvisionnement, diversité des produits, prix…). L’étude se situe à 
l’interface entre les questions de sécurité alimentaire et de fonctionnement des marchés. 

L’étude a porté sur quatre régions contrastées : Boucle du Mouhoun, Centre, Hauts Bassins, Sahel  (voir cartes en dernière 
page). Elle ne se limite pas aux produits céréaliers mais englobe l’ensemble des produits agricoles, les produits d’élevage et 
les produits forestiers non ligneux (PFNL).  

Elle repose sur deux enquêtes réalisées en août 2010 :  

 une enquête auprès d’un échantillon de 1022 ménages choisis de  façon aléatoire dans 170 villages  ruraux ou secteurs 
urbains des 14 provinces qui constituent ces régions ;  

  une  enquête  exhaustive  auprès  des  responsables  des  142 marchés  fréquentés  par  les ménages  enquêtés  et  de  450 
commerçants sur ces marchés.  

 

Couverture des besoins alimentaires et productions des régions 

Le taux de couverture des besoins céréaliers est plus élevé en Boucle du Mouhoun et Hauts Bassins qu’au Sahel (plus orienté 
élevage) et  au Centre  (moins orienté  agriculture). Ces deux  régions  se  caractérisent aussi par des niveaux  importants de 
production d’arachide, de  coton et de  voandzou ; de  sésame et de niébé  (pour  la Boucle du Mouhoun) ; d’igname et de 
patate  (pour  les Hauts Bassins).    La diversité et  le niveau élevé des productions agricoles par habitant est plus  le  fait de 
certaines provinces comme Kossi plutôt que Banwa et Nayala dans la Boucle du Mouhoun ou Kénédougou plutôt que Houet 
dans  les Hauts Bassins. Au Sahel,  seule  la production de mil dans  le Séno et à un moindre degré dans  le Soum n’est pas 
négligeable.  
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Par contre, les productions 
animales par habitant sont élevées 
au Sahel, mis à part les porcins et 
les volailles qui dominent encore en 
Boucle du Mouhoun et dans les 
Hauts Bassins. La part des ménages 
agricoles qui pratiquent la collecte 
des amandes de karité, des graines 
de néré et du tamarin est 
également élevée dans ces deux 
régions privilégiées sur le plan des 
potentialités agricoles et 
forestières. 

Source : Direction des Statistiques Agricoles/DGPSA‐DGPER/MAHRH  

 



 6

L’agriculture et l’élevage occupent des places différentes dans les économies régionales, ils constituent 72% des revenus au 
Sahel  (surtout  élevage),  48%  dans  la  Boucle  du  Mouhoun  (surtout  agriculture),  36%  dans  les  Hauts  Bassins  (surtout 
agriculture) et seulement 5,5% au Centre. Le revenu monétaire agricole moyen des ménages au niveau national est constitué 
à  66% des produits  vivriers,  à 20% des produits de  rente,  à moins de  10% des produits maraîchers,  à moins de  5% des 
produits fruitiers et à moins de 5% des PFNL. Les régions étudiées se distinguent de ce profil moyen : les PFNL  représentent 
16% du revenu monétaire agricole dans la Boucle du Mouhoun, les produits du maraîchage en représentent 32% en région 
Centre, les cultures de rente 57% dans les Hauts bassins et les cultures vivrières 79% au Sahel (INSD, 2003). 

 

Situation alimentaire des ménages 

 

La proportion des ménages ayant manqué de nourriture a atteint en août 35% de la population enquêtée dans le Sahel, 25% 
dans  la  Boucle  du Mouhoun,  20%  dans  le  Centre  et  15%  dans  les  Hauts  Bassins.  Alors  que  la  proportion  des ménages 
manquant  de  nourriture  dépasse  les  10%  seulement  au  mois  de  juin  dans  la  Boucle  du Mouhoun,  elle  atteint  cette 
proportion dés le mois de mars dans le Sahel.  

Les situations des provinces sont très contrastées par rapport aux moyennes régionales. Dans l’Oudalan au Sahel, la part des 
ménages qui ont manqué de nourriture a atteint 70% dés le mois d’avril et est restée à ce niveau jusqu’en septembre. Dans 
la Boucle du Mouhoun, la proportion de ménages manquant de nourriture dans le Nayala s’élève plus lentement que dans le 
Banwa mais dépasse les 50% de la population en août et ne diminue qu’en octobre.  

 

La diversification de l’alimentation 

La  population  enquêtée  peut  se  répartir  en  fonction  du  nombre  de  groupes  de  produits  consommés  la  veille  (« peu 
diversifiés »  =  0  à  4  groupes,  « moyennement  diversifiés »  =  5  à  7  groupes,  « très  diversifiés »  =  8  groupes  et  plus). 
L’importance des types de ménages ainsi constituées varie selon les régions. La Boucle du Mouhoun se caractérise par une 
représentation  plus  faible  que  dans  les  autres  régions  des ménages  à  l’alimentation  peu  diversifiée  et  des ménages  à 
l’alimentation  très diversifiée. Les  régions dans  lesquelles  le  type des ménages à  l’alimentation peu diversifiée est  le plus 
représenté sont les Hauts Bassins et le Sahel (+ 35% des ménages), montrant une situation assez inégalitaire en comparaison 
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La situation alimentaire des ménages a été 
appréhendée à partir de plusieurs indicateurs : leur 
perception du « manque de nourriture » au cours des 
12 derniers mois, la diversification de leur 
alimentation la veille, la présence/absence de 19 
groupes de produits dans leur alimentation au cours 
des 7 derniers jours, le nombre de repas pris par les 
adultes et les enfants la veille, la part de 
l’alimentation dans les dépenses, la part des achats 
dans les sources d’alimentation. 

Le manque de nourriture 

Plus des 2/3 des ménages n’ont pas manqué de 
nourriture (58% au Sahel, plus de 70% au Centre et 
Hauts Bassins). 8,4% des ménages ont manqué de 
nourriture 4 mois et plus. La situation de l’Oudalan au 
Sahel est critique: presque 80% en ont manqué 4 
mois et plus tandis que la situation de Kossi dans la 
Boucle du Mouhoun est très positive: 98% n’en ont 
pas manqué.  

% ménages
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du Centre  et  surtout de  la Boucle du Mouhoun.  Les  résultats  sont  très  contrastés  selon  les provinces dans  la Boucle du 
Mouhoun (par exemple Kossi et Mouhoun) et surtout au Sahel (par exemple (Yagha ou Séno et Oudalan).  
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Niveau de sécurité alimentaire 

Les ménages ont été classés en fonction de leur niveau de sécurité alimentaire depuis les ménages « les plus sécurisés » vers 
les ménages  « les  plus  insécurisés »  en  fonction  (i)  de  la  durée  de  la  pénurie  d’alimentation  (nombre  de mois  pendant 
lesquels ils ont déclaré avoir manqué de nourriture : 0 mois, entre 1 et 3 mois, 4 mois et plus), (ii) du niveau de diversification 
de leur alimentation (la veille) et (iii) de leur motivation pour la diversification (invoquée pour justifier la consommation de 
certains aliments au cours des 7 derniers jours). 

Région 
 
 

% 

Province  C1 
Suffisance et  
diversification 

C2  
Suffisance et  
Diversification 
moyenne  

C3 
Suffisance et  
Diversification 

faible 

C4 
Insuffisance  

C5 
Insuffisance 

aïgue 

Kossi  10.0  67.1  21.4  0.0  1.4 

Mouhoun  0.0  8.3  56.7  28.3  6.7 

Sourou  0.0  30.0  34.0  36.0  0.0 

Balé  6.0  34.0  32.0  26.0  2.0 

Banwa  8.0  28.0  20.0  16.0  28.0 

Nayala  2.0  24.0  12.0  38.0  24.0 

Boucle du 
Mouhoun 

Total   4.5  31.9  30.8  23.1  9.7 

Kadiogo  14.9  32.7  24.0  21.1  7.2 Centre 

Total  14.9  32.7  24.0  21.1  7.2 

Houet  16.7  28.9  23.3  27.8  3.3 

Kénédougou  5.5  38.2  25.5  30.9  0.0 

Tuy  7.1  35.7  46.4  10.7  0.0 

Hauts Bassins 

Total  13.7  31.2  26.6  26.1  2.4 

Oudalan  0.0  4.0  20.0  2.0  74.0 

Séno  2.0  62.0  4.0  30.0  2.0 

Soum  4.6  30.8  23.1  24.6  16.9 

Yagha  42.0  40.0  0.0  12.0  6.0 

Sahel 

Total  10.5  36.0  11.7  18.4  23.4 

 
La  région qui  compte  le moins de ménages bien  lotis  c'est‐à‐dire ne manquant pas de nourriture et  ayant un niveau de 
diversification élevé ou moyen en comparaison des autres classes est la Boucle du Mouhoun, province de Kossi à part,  soit 
36,4% des ménages contre 47,6% au Centre et 44,9% dans les Hauts Bassins, régions avec de grands centres urbains et des 
dépenses totales annuelles des ménages élevées, mais aussi 46,5% au Sahel, région beaucoup plus rurale et aux revenus en 
moyenne plus faibles. Le Sahel compte donc une proportion élevée de ménages en sécurité alimentaire relative mais compte 
aussi  la proportion  la plus  importante de ménages qui  souffrent d’insécurité alimentaire  relative  soit 41,8% des ménages 
manquant de nourriture à un moment donné contre 32,8% en Boucle du Mouhoun, 28,5% dans les Hauts Bassins et 28,3% au 
Centre. La distribution de ces classes par province montre une  forte présence de ménages appartenant à  la classe  la plus 
vulnérable dans les provinces de l’Oudalan et à moindre degré du Soum. Par contre dans les provinces du Yagha et du Séno, 
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on trouve une forte proportion de ménages qui ne manquent pas de nourriture même s’ils pourraient avoir une alimentation 
plus diversifiée au Séno. Cette représentation du Sahel dans les classes extrêmes peut s’expliquer par une situation beaucoup 
plus  inégalitaire dans  cette  région entre  les provinces mais aussi entre  les  classes  sociales.  Les  situations  sont également 
inégalitaires entre les ménages dans les provinces de Banwa (Boucle du Mouhoun) et du Houet (Hauts Bassins).  

 

Caractéristiques des marchés et pratiques des ménages 

Contrairement aux provinces du Houet et du Kadiogo où la plupart des marchés sont accessibles par route bitumée ou pavée, 
la totalité des marchés enquêtés le sont par une piste non aménagée dans la région du Sahel quelle que soit la province. La 
praticabilité de l’accès des ménages à leurs principaux marchés est difficile en saison pluvieuse dans plusieurs provinces de la 
Boucle du Mouhoun et du Sahel. L’accès des ménages à un marché quotidien varie énormément selon les provinces depuis 
2% des ménages seulement dans l’Oudalan jusqu’à plus de 80% dans le Kadiogo. La proportion des ménages qui ne fréquente 
qu’un seul lieu de transaction varie de moins de 5% dans le Soum au Sahel à plus de 80% dans plusieurs provinces. 

    % marchés  % ménages (principal marché)  % ménages 

Région  Province  Route 
bitumée 
ou pavée 

Piste non 
aménagée 

Accès 
toujours 
praticable 

Accès 
impraticable 
en saison 
pluvieuse 

Ouverture 
quotidienne  

Ouverture 
hebdo  

Pratique un 
seul marché 

Kossi   0  40  31.4  68.6  10,1  88,4  8.6 

Mouhoun  33,3  33,3  48.0  52.0  42,6  12,8  83.3 

Sourou  0  28,6  44.9  55.1  4,0  24  42.0 

Balé  12,5  12,5  28.6  71.4  0  15  16.0 

Banwa   0  40  6.0  94.0  18,4  81,6  84.0 

Boucle du 
Mouhoun 

Nayala  0  12,5  66.7  33.3  32,4  0  10.0 

Centre  Kadiogo  52,5  17,5  72.0  28.0  87,6  3  78.9 

Houet  75  16,7  90.2  9.8  75  14,1  51.1 

Kénédougou  12,5  37,5  56.9  43.1  3,8  75  47.3 

Hauts 
Bassins 

Tuy  25  12,5  39.2  60.8  41,2  33,3  43.9 

Oudalan  0  60  8.0  92.0  2  95,9  84.0 

Séno  0  100  52.0  48.0  18  38  10.0 

Soum  0  44,4  61.5  38.5  33,8  36,9  4.6 

Sahel 

Yagha  0  100   0.0  100.0  8  84  67.3 

 

Disponibilité des produits sur les marchés 
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L’analyse de la disponibilité de 33 produits ou groupes de produits au fil de l’année sur les marchés enquêtés (« inexistant », 
« peu  disponible »,  « moyennement  disponible »,  « abondamment  disponible ») montre  la  forte  variation  saisonnière  de 
disponibilité pour les céréales, les légumes et les fruits ; mais aussi le sésame, l’arachide, le niébé, le lait et le néré.  

Accès des ménages au principal marché

Région  Distance 
moyenne 
(km) 

Temps 
moyen 
(mn) 

Boucle du Mouhoun  7,3  27 

Centre  1,8  22 

Hauts Bassins  4,2  16 

Sahel  11,5  51 
 
 

Moyens de transport utilisés 
Les  moyens  utilisés  pour  se  rendre  sur  le 
principal marché sont  la marche à pied et  le 
vélo.  La  charrette  est  utilisée  par  environ 
20% des ménages dans  le Séno et  l’Oudalan 
au Sahel. La moto  l’est par environ 25% des 
ménages  dans  le  Houet  (Haut  Bassins),  le 
Soum  et  Séno  (Sahel)  et Banwa  (Boucle  du 
Mouhoun).  La  voiture  ou  le  camion  sont 
utilisés par entre 5 et 10% de sménages dans 
le Tuy et le Houet (Hauts Bassins). 
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En période de soudure (juin, juillet, août et dans une moindre mesure septembre), à un moment où  les produits céréaliers 
sont peu disponibles  sur  les marchés,  les produits et  fruits  forestiers non  ligneux  (feuille de baobab,  tamarin,  liane, néré, 
karité, mangue) et certains produits animaux (lait et poisson) deviennent de plus en disponibles donnant des opportunités de 
consommation et de revenus aux ménages pauvres. On note aussi une complémentarité saisonnière dans la disponibilité des 
produits de cueillette (tamarin en début d’année, puis néré, puis karité et feuille de baobab en milieu ou fin d’année). 

 

Relations entre accès au marché et sécurité alimentaire 

 

 

 

 

 

 

Il existe un lien entre l’accès des ménages aux marchés (essentiellement marché physique mais pouvant être aussi du bord 
champ, de la vente à domicile ou de la vente en groupement) et leur situation alimentaire. La proportion des ménages qui ne 
fréquentent qu’un  seul marché  est plus  importante parmi  les ménages  les plus  vulnérables  (plus de 70%) que parmi  les 
ménages  en  situation  satisfaisante  (moins de  50%).  Les ménages qui  se  trouvent  dans  la meilleure  situation  alimentaire 
possible peuvent se rendre quotidiennement sur leur principal marché à plus de 60% tandis que ceux qui se trouvent dans la 
situation la plus défavorable sont plus nombreux à ne pouvoir s’y rendre qu’une fois par semaine. La relation est moins claire 
pour les classes intermédiaires. Enfin, les ménages sécurisés sont proportionnellement plus nombreux à se situer à moins de 
2 km de leur principal marché et moins nombreux à s’y trouver à plus de 20 km en comparaison des ménages insécurisés. En 
résumé, les ménages qui ont la possibilité de se rendre quotidiennement sur un marché de proximité et qui peuvent accéder 
à plusieurs marchés ont tendance à moins manquer de nourriture et à plus diversifier leur alimentation.  

Nombre 
de 

marchés 

1  2  3    Fréquence 
d’ouverture du 
1
er marché* 

Tous 
les 
jours 

1 fois par 
semaine 

  Distance au 
1er marché 

0 à 1 km  2 à 9 km  10 km et 
plus 

C1  46.9  32,7  20,4    C1  61.3  22.7    C1  51.9  37.9  10.2 

C2  49.6  28,0  22,4    C2  39.4  36.4    C2  47 .6  32.9  19.5 

C3  58.0  33,2  8,8    C3  53.9  30.7    C3  33.6  24.8  41.6 

C4  59,2  24,3  16,5    C4  49.0  29.1    C4  35 .1  34.2  30.7 

C5  70,1  15,7  14,2    C5  39.0  51.5    C5  38.1  24.4  37.5 

Moyenne  53,6  28,2  18,2    Moyenne  50.7  30.8    Moyenne  43.8  33.2  23.0 

  C1 : suffisance et diversification  …  C5 : insuffisance aigüe      * D’autres fréquences d’ouverture sont possibles 

 

Prix et stratégies des acteurs des filières 

Le suivi des prix des produits par le SIM SONAGESS sur 16 marchés dans les 14 provinces étudiées montre que pour tous les 
produits  (même  le riz  importé),  les prix sont plus bas dans  la Boucle du Mouhoun et  les Hauts Bassins qu’au Centre et au 
Sahel. La saisonnalité des prix des produits se retrouve sur  l’ensemble des marchés qui  les commercialisent, montrant une 
certaine intégration de ces marchés, surtout pour le mil et le sorgho (un peu moins pour le riz local). La dispersion des prix 
est importante pour l’arachide coque, le niébé et le voandzou, à un moindre degré pour le mil local, le maïs blanc et le sorgho 
blanc, montrant des attitudes plus spéculatives sur ces produits que sur les autres produits suivis. L’analyse des facteurs qui 
influent sur les prix des produits sur les marchés et sur l’accès financier des ménages aux produits a été seulement amorcée 
dans cette étude. Les prix recueillis lors de notre enquête sont nombreux mais peu robustes. Le nombre des marchés suivis 
par le SIM est insuffisant pour tester l’hypothèse de liens entre, d’une part, l’accès physique des ménages aux marchés et en 
particulier la fréquence d’ouverture des marchés ; et d’autre part, les niveaux et la variation des prix.  

Les acteurs essaient de  s’adapter aux  situations de dysfonctionnement des marchés. De  la même  façon que  les ménages 
peuvent  fréquenter un ou plusieurs marchés, certains commerçants développent des stratégies de présence sur plusieurs 
marchés. En effet, c’est souvent le cas dans la Boucle du Mouhoun et beaucoup moins dans la région Centre. Les marchés de 
proximité enquêtés sont peu spécialisés, on y trouve aussi bien des consommateurs (moins de 50% du volume écoulé par les 
commerçants  enquêtés),  des  producteurs,  des  grossistes,  des  demi‐grossistes  et  des  détaillants.  Les  unités  de mesure 
utilisées sont aussi bien la boite de tomate, la caisse, le kilo, le petit panier, le plat yoruba, le sac de 50 kg, le sac de 100 kg ou 
la tine. Les filières locales sont plutôt courtes en distance mais longues en nombre d’intermédiaires, ce qui suppose un travail 
ultérieur d’analyse de filière pour connaître la provenance des produits et mieux comprendre la formation des prix.  

                % ménages 

Type de 
localité 

Urbain  Rural 

C1  60.9  39.1 

C2  33.3  66.7 

C3  47.4  52.6 

C4  47.8  52.2 

C5  29.1  70.9 

Moy.  47.0  53.0 

Le nombre de  sources de  revenu des ménages enquêtés ne paraît pas  avoir d’effet  sur  leur 
situation  alimentaire.  Par  contre,  le  caractère  urbain  ou  rural  de  la  localité  où  résident  les 
ménages a un lien avec leur niveau de sécurité alimentaire, probablement en relation avec un 
accès  au marché  plus  facile  en  situation  de  concentration  de  la  population. Mais  d’autres 
facteurs entrent en  ligne de compte car  les provinces plus urbaines du Kénédougou dans  les 
Hauts Bassins (18,2% de population urbaine), du Mouhoun (16,7%) et du Soum au Sahel (15,4%) 
rencontrent plus de problèmes alimentaires que les provinces plus rurales du Séno au Sahel et 
de Balé en Boucle du Mouhoun (moins de 10% de population urbaine). L’accès au marché joue 
un rôle important pour la sécurité alimentaire au côté de la capacité productive des zones.
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En guise de conclusion, une typologie des provinces  

Dans la zone étudiée, on rencontre plusieurs cas de figure :  

‐ des  situations  où  les  produits  alimentaires  sont  relativement  disponibles  et  financièrement  accessibles  sur  les 
marchés de proximité et contribuent à la diversification de l’alimentation des ménages ;  

‐ des situations où les ménages rencontrent des problèmes alimentaires face à des marchés pourtant indispensables 
mais peu accessibles ou mal approvisionnés ;  

‐ des  situations  où  les marchés  jouent  un  rôle  plus  relatif  ou  indirect  en  complétant  seulement  d’autres  formes 
d’approvisionnement des ménages ou en procurant aux ménages des opportunités de revenus ;  

‐ des situations où  le  fonctionnement des marchés est satisfaisant mais où  les produits sont peu accessibles et qui 
renvoient à l’insuffisance de revenus des ménages ou à des situations de revenus fortement inégalitaires… 

 

Recommandations 

Toute intervention orientée vers une amélioration de la situation alimentaire des populations locales doit tenir compte des 
modalités d’accès des ménages aux marchés, du niveau d’approvisionnement des marchés en quantité, en diversité et dans 
le temps, du niveau et des fluctuations de prix sur les marchés de proximité.  

‐ Dans  le  cas  de  dysfonctionnement  des marchés  ou de  défaillance de  l’accès  des ménages  aux marchés, des  actions 
adaptées pourront permettre d’améliorer  la  situation,  en particulier dans  les  zones déficitaires : développement des 
infrastructures de marché et des infrastructures routières, appui à l’intégration de l’agriculture aux marchés...  

‐ Au contraire, dans les zones où les marchés paraissent fonctionner correctement et où l’accès physique des ménages à 
ces marchés ne pose pas de problème,  les mesures  s’orienteront en priorité  vers du  soutien au pouvoir d’achat des 
franges les plus pauvres des populations locales.  

‐ Pour une  intervention à caractère régional, cette prise en compte des modes d’accès des ménages aux marchés et du 
fonctionnement des marchés doit se faire à une échelle infrarégionale car la situation des ménages et des marchés peut 
être  très différente d’une province à  l’autre au sein d’une même  région. La Boucle du Mouhoun et  le Sahel  illustrent 
parfaitement cette situation. 

 

Equipe de réalisation de l’étude : 
Marie‐Hélène Dabat, CIRAD, coordination de l’étude 
Rémy Palé et Abdoul Karim Sidibe, conception et coordination des enquêtes 
Brice Ouedraogo, DGPER, analyse des données d’enquêtes 
Damien Ouattara et Ruphin Kiendrebeogo, appui à l’interprétation des résultats 
Patrice Sanou et Laure Engels, SIGETA, cartographie 
 
Pour plus d’information sur cette étude, veuillez contacter : 
Vivien Knips, Spécialiste des Marchés PAM, Vivien.Knips@wfp.org 
Stéphane Degueurce, Stephane.Degueurce@wfp.org 
Marie‐Hélène Dabat, Chercheur au CIRAD, marie‐helene.dabat@cirad.fr 
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Summary 
 

Context, study area and data collection method 

Food security  is often assessed by the capacity of the agricultural sector to produce sufficient  food to meet the aggregate 
needs  of  the  population.  Hence,  initiatives  and  policies  aiming  to  reduce  food  insecurity  tend  to  focus  on  augmenting 
agricultural production (cereals). However, in many countries situations can be found where high food production and food 
insecurity  coincide  in  certain  areas,  or  the  opposite,  namely  zones with  agricultural  deficits  that  are  at  the  same  time 
relatively  food  secure.  Food  security  seems  to  be  determined  by  to  the  complex  links  between  food  availability  and 
household  food access, notably  through  their  interaction with markets  (in  this context understood as  the physical market 
place). Food security thus depends on the dynamic of  local markets (infrastructures, supply, product diversity, prices, etc.). 
This study explores the linkages between food security and the functioning of local markets in Burkina Faso. 

The study covers four different regions of the country: Boucle du Mouhoun, Centre, Hauts Bassins, and Sahel (see maps on 
last page). It is not limited to cereals but covers all kind of agricultural products including livestock products, aquaculture and 
non‐wood forest products (NWFP).  

The study is based on two surveys carried out in august 2010:  

 a survey covering 1022 households chosen randomly from 170 rural villages or urban sectors  in the 14 provinces of the 
four regions ;  

  a  survey  covering  all  142 markets  cited  by  the  households.  Interviewees were  the market  superintendent  and  450 
purposely selected traders.  

 

Production and coverage of food needs in the four regions 

Coverage of household cereal needs is higher in the Boucle du Mouhoun and Hauts Bassins than in the Sahel (more oriented 
towards  livestock  production)  and  in  the  Centre  (lower  overall  orientation  towards  agriculture).  These  two  regions  are 
further  characterised  by  high  production  levels  of  groundnuts,  cotton  and  tiger  nuts  (voandzou) ;  sesame  and  cow  peas 
(Boucle du Mouhoun) ; yam and sweet potatoes (Hauts Bassins). The diversity and high level of production per capita is most 
notable in certain provinces such as Kossi more so than Banwa and Nayala in the Boucle du Mouhoun or Kénédougou rather 
than Houet in the Hauts Bassins. In the Sahel, only the levels of millet production in the Séno province and to a lesser degree 
in the Soum province are notable.  

 

Agriculture and livestock are of different importance in the regional economies, they constitute 72% of the revenues in the 
Sahel  region  (mostly  livestock),  48%  in  the  Boucle  du Mouhoun  (mostly  agriculture),  36%  in  the  Hauts  Bassins  (mostly 
agriculture) and only 5.5%  in the Centre. The national average agricultural cash household  income  is made up of 66% from 
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The Sahel region shows the highest 
levels of per capita livestock 
production, except for swine and 
poultry that dominate in the Boucle 
du Mouhoun and in the Hauts 
Bassins. The share of households 
that gather shea nuts, néré seeds 
and tamarinds is also higher in 
these two regions that have high 
agricultural and forest potentials. 

 

Source : Direction des Statistiques Agricoles/DGPSA‐DGPER/MAHRH  
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food crops, 20% from cash crops, less than 10% horticulture products, less than 5% from fruits and less than 5% from NWFPs. 
The study regions show very different profiles: NWFPs represent 16% of the monetary agricultural revenue in the Boucle du 
Mouhoun, horticulture products represent 32% in the Centre, cash crops represent 57% in the Hauts Bassins and food crops 
79% in the Sahel (INSD, 2003). 

 

Household food security 

 

The share of households having  lacked food  in the month of August reaches 35% of the surveyed population  in the Sahel, 
25%  in the Boucle du Mouhoun, 20%  in the Centre and 15%  in the Hauts Bassins. While the share of households that  lack 
food exceeds 10% as of June in the Boucle du Mouhoun, this threshold is reached as of March in the Sahel.  

The situation in the different provinces can be very different from the regional average. In the Oudalan province in the Sahel, 
the share of households  lacking  food  reaches 70% as of April and  remains at  this  level until September.  In  the Boucle du 
Mouhoun,  the  share of households  lacking  food  rises  less  steeply  in  the Nayala province  than  in  the Banwa province but 
exceeds 50% of the population in August and only starts to fall in October.  

 

Dietary diversity 

The surveyed population was stratified by the number of food groups eaten the day prior to the survey (« poorly diversified » 
=  0  to  4  groups,  « moderately  diversified »  =  5  to  7  groups,  « highly  diversified »  =  8  groups  and more).  The  share  of 
households falling into these groups varies among the regions. The Boucle du Mouhoun is characterised by a smaller share of 
households with poorly diversified diets and highly diversified diets. The largest share of households with poorly diversified 
diets can be found in the Hauts Bassins and the Sahel (+ 35% of households in the Sahel), showing a very different situation 
from  households  in  the  Centre  and  even more  so  from  those  in  the  Boucle  du Mouhoun.  The  results  concerning  the 
provinces vary widely (for example Kossi et Mouhoun  in the Boucle du Mouhoun) and especially  in the Sahel (for example 
(Yagha or Séno and Oudalan).  
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Household food security was measured using 
different indicators: the household’s perception of 
« having lacked food » over the last 12 months, the 
diversity of the diet the day prior to the survey, the 
presence/absence of 19 different product groups in 
their diet during the 7 days preceding the survey, the 
number of meals taken by adults and children the 
previous day, the share of foodstuffs in household 
expenditure, and the share of foodstuff bought. 

Lack of food 

More than two thirds of the surveyed households had 
not lacked food during the last 12 months (58% in the 
Sahel, more than 70% in the Centre and Hauts 
Bassins). Only 8.4% of households had lacked food 4 
months or more. The situation in the province of 
Oudalan in the Sahel appears critical: almost 80% of 
households have lacked food 4 months or more 
whereas the situation of the Kossi province in the 
Boucle du Mouhoun is very positive: 98% of 
households have not lacked food. 

% ménages
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Levels of food security 

Households  were  classified  according  to  their  level  of  food  security  into  5  groups  ranging  from  «sufficiency  and  high 
diversification » to «chronic insufficiency » based on to (i) the period during which they lacked food (number of months for 
which they declared having lacked food: 0, 1 to 3, and 4 or more months), (ii) the diversity of their diet (the day before the 
interview) and  (iii)  the motivation  for diversifying  (as stated by households  to  justify  the consumption of certain products 
during the last seven days). 

Region 
 
 

% 

Province  C1 
Sufficiency and 

high 
diversification 

C2  
Sufficiency and 

medium  
diversification  

C3 
Sufficiency and 

poor 
diversification 

C4 
Insufficiency 

C5 
Chronic 

insufficiency 
 

Kossi  10.0  67.1  21.4  0.0  1.4 

Mouhoun  0.0  8.3  56.7  28.3  6.7 

Sourou  0.0  30.0  34.0  36.0  0.0 

Balé  6.0  34.0  32.0  26.0  2.0 

Banwa  8.0  28.0  20.0  16.0  28.0 

Nayala  2.0  24.0  12.0  38.0  24.0 

Boucle du 
Mouhoun 

Total   4.5  31.9  30.8  23.1  9.7 

Kadiogo  14.9  32.7  24.0  21.1  7.2 Centre 

Total  14.9  32.7  24.0  21.1  7.2 

Houet  16.7  28.9  23.3  27.8  3.3 

Kénédougou  5.5  38.2  25.5  30.9  0.0 

Tuy  7.1  35.7  46.4  10.7  0.0 

Hauts Bassins 

Total  13.7  31.2  26.6  26.1  2.4 

Oudalan  0.0  4.0  20.0  2.0  74.0 

Séno  2.0  62.0  4.0  30.0  2.0 

Soum  4.6  30.8  23.1  24.6  16.9 

Yagha  42.0  40.0  0.0  12.0  6.0 

Sahel 

Total  10.5  36.0  11.7  18.4  23.4 

 
The region that has the smallest share of food secure households, meaning households that have not lacked food and have 
an adequate level of dietary diversity in comparison to the other food security classes is the Boucle du Mouhoun, except the 
Kossi province. In the Boucle de Mouhoun the share of food secure household reaches 36.4% as compared to 47.6% in the 
Centre and 44.9% in the Hauts Bassins, both regions with big urban centres and high annual household expenditures, but also 
in  the Sahel  the share of  food secure households  reaches 46.5%,  this, despite  the  fact  that  the Sahel has more of a  rural 
character with low average household incomes. While the Sahel has a relatively high share of food secure households it also 
has the largest share of food insecure households reaching 41.8%. This share only reaches 32.8% in the Boucle du Mouhoun, 
28.5%  in the Hauts Bassins and 28.3%  in the Centre. The distribution of food security categories by province shows a high 
share of the most food insecure households in the Oudalan province and to a lesser degree in the Soum province. Contrarily, 
in  the  Yagha  and  Séno  provinces,  a  high  share  of  households  that  have  not  lacked  food  can  be  found with  the  dietary 
diversity being higher in the Yagha province. This divide of the Sahel region into the most extreme classes can be explained 
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by a much more unequal situation between provinces but also between social groups. The situations are also very unequal 
between the households in the Banwa province (Boucle du Mouhoun) and the Houet province (Hauts Bassins).  

 

Market characteristics and household access 

In contrast to the provinces of Houet and Kadiogo where the majority of markets are accessible by paved road, all surveyed 
markets  in the Sahel are accessible by non‐improved dirt tracks. The access to the main market  is difficult during the rainy 
season in many provinces in the Boucle du Mouhoun and in the Sahel. Access to a market open on a daily basis varies widely 
depending on the province from 2% of households in the Oudalan province to more than 80% in the Kadiogo province in the 
Centre. The share of households that visits more than one market place varies from less than 5% in the Soum province in the 
Sahel to more than 80% in various other provinces. 

    % markets  % households (main market)  % of 
households 

Region  Province  Paved road  Non‐
improved 
dirt track 

Always 
accessible 

Not 
accessible 
during the 
rainy season 

Open daily   Open weekly   Using only 
one market 

Kossi   0  40.0  31.4  68.6  10.1  88.4  8.6 

Mouhoun  33.3  33.3  48.0  52.0  42.6  12.8  83.3 

Sourou  0  28.6  44.9  55.1  4.0  24.0  42.0 

Balé  12.5  12.5  28.6  71.4  0  15.0  16.0 

Banwa   0  40.0  6.0  Dirt 94.0  18.4  81.6  84.0 

Boucle du 
Mouhoun 

Nayala  0  12.5  66.7  33.3  32.4  0  10.0 

Centre  Kadiogo  52.5  17.5  72.0  28.0  87.6  3.0  78.9 

Houet  75.0  16.7  90.2  9.8  75.0  14.1  51.1 

Kénédougou  12.5  37.5  56.9  43.1  3.8  75.0  47.3 

Hauts 
Bassins 

Tuy  25.0  12.5  39.2  60.8  41.2  33.3  43.9 

Oudalan  0  60.0  8.0  92.0  2.0  95.9  84.0 

Séno  0  100.0  52.0  48.0  18.0  38.0  10.0 

Soum  0  44.4  61.5  38.5  33.8  36.9  4.6 

Sahel 

Yagha  0  100.0   0.0  100.0  8.0  84.0  67.3 

 

Availability of products on the markets 
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The analysis of the availability of the 33 products or groups of products on the surveyed markets over the course of the year 
(ranking  from  « absent», « scarce »,  « moderately present »  to « widely  available »)  shows  a  strong  seasonal  variation of 
availability for cereals, fruits and vegetables ; but also sesame, ground nuts, cow peas, milk and néré.  

Household access to main market

Region  Average 
distance 
(km) 

Average 
time 
(min) 

Boucle du Mouhoun  7.3  27 

Centre  1.8  22 

Hauts Bassins  4.2  16 

Sahel  11.5  51 
 
 
 

Transport used 
The main market is either reached on foot or 
by  bicycle.  A  donkey  cart  is  used  by 
approximately  20%  of  households  in  the 
Séno and Oudalan provinces  in  the Sahel. A 
motorcycle  is used by approximately 25% of 
households  in  the  Houet  province  (Haut 
Bassins),  le  Soum  and  Séno  (Sahel)  and 
Banwa  (Boucle du Mouhoun). A car or  lorry 
are used by 5  to 10% of households  in  the 
Tuy and Houet provinces (Hauts Bassins). 
 



 15

During the hunger season  (June,  July, August and to a  lesser degree September), when cereals are scarce on the markets, 
non‐wood  forest  products  (baobab  leaves,  tamarinds,  lianas,  néré  seeds,  shea  nuts  and  mangoes)  and  certain  animal 
products  (milk  and  fish)  are more  widely  available  providing  consumption  and  income  earning  opportunities  for  poor 
households. A complementarity between  the different NWFPs can also be noted  (tamarinds at  the start of  the year,  then 
néré seeds, followed by shea nuts and baobab leaves towards the middle and end of the year). 

 

Links between market access and food security 

 

 

 

 

 

 

 

A link exists between household market access (essentially a physical market but also farm gate sale, sale at home or through 
a producer group) and its food security status. The share of households that only visit one market is more prominent among 
the most vulnerable (more than 70%) then among the households with an acceptable status (less than 50%). The majority 
(60%) of households with the best food security status can access their main market on a daily basis whereas among those in 
the most precarious situation market access  is more of  restricted  to a weekly market. The  link  is  less pronounces  for  the 
intermediate groups. Finally, the food secure households are more likely to live at a distance of less than 2 km to their main 
market and less likely to live at more than 20 km distance than the food insecure households. Overall, households that have 
the possibility  to  access  a daily market  and have  access  to  several markets  are  less  likely  to  lack  food  and have  a more 
diversified diet.  

Number 
of 

markets 

1  2  3    Frequency of 
main market * 

Daily  Weekly    Distance to 
main market 

0 to 1 km  2 to 9 
km 

10 km 
and 
more 

C1  46.9  32.7  20.4    C1  61.3  22.7    C1  51.9  37.9  10.2 

C2  49.6  28.0  22.4    C2  39.4  36.4    C2  47 .6  32.9  19.5 

C3  58.0  33.2  8.8    C3  53.9  30.7    C3  33.6  24.8  41.6 

C4  59.2  24.3  16.5    C4  49.0  29.1    C4  35 .1  34.2  30.7 

C5  70.1  15.7  14.2    C5  39.0  51.5    C5  38.1  24.4  37.5 

Moyenne  53.6  28.2  18.2    Moyenne  50.7  30.8    Moyenne  43.8  33.2  23.0 

  C1 : sufficiency and diversification  …  C5 : chronic insufficiency     * Other frequencys are possible 

   

Prices and behaviour of market actors 

Market price monitoring by  the market  information  system  (MIS) of SONAGESS on 16 markets  in  the 14  study provinces 
shows that prices for all products (even imported rice), are lower in the Boucle du Mouhoun and the Hauts Bassins than in 
the Centre and in the Sahel. Price seasonality can be observed on all markets showing a certain integration of these markets, 
especially for millet and sorghum (and to a lesser extent for local rice). The variation of price between markets is important 
for groundnuts in shell, cow peas and tiger nuts (voandzou), and to a lesser extent for millet, white maize and white sorghum 
showing more speculative behaviour in comparison to other products. The interaction between factors influencing the prices 
of products on the different markets and household purchasing power has only been very superficially covered by the study. 
Prices have been collected by the enumerators but are hardly reliable. The number of markets monitored by the MIS is not 
sufficient  to  test  the  hypothesis  of  a  link  between  physical market  access,  frequency  of market  visit,  and  the  level  and 
variation of prices. 

The actors try to adapt to the dysfunction of markets. While households can access several markets to buy products, traders 
also develop strategies to be present on several markets. In fact, this  is often the case  in the Boucle du Mouhoun and to a 
much  lesser degree  in  the Centre. The  local markets  that were  surveyed are  scarcely  specialised,  they are  frequented by 
consumers (less than 50% of the volume sold by traders), producers, wholesalers and retailers. Measurement units used are 
the tomato can, the crate, the kilogramme, the small basket, the plate yoruba, 50 kg bags, 100 kg bags or the tin can. The 
local supply chains cover relatively short distances but are long with respect to the number of intermediaries, necessitating a 
supplementary analysis for understanding the origin of products and the mechanisms of price formation.  

                % households 
 

Type   Urban  Rural 

C1  60.9  39.1 

C2  33.3  66.7 

C3  47.4  52.6 

C4  47.8  52.2 

C5  29.1  70.9 

Average  47.0  53.0 

 

The number of  income sources of surveyed households does not seem  to have an  impact on 
their food security status. However, whether a household resides  in an urban or rural  locality 
does have a link to their food security status, probably due to an easier market access in more 
densely  populated  areas.  But  other  factors  clearly  influence  the  situation  as  some  more 
urbanized provinces such as Kénédougou in the Hauts Bassins (18,2% urban population), of the 
Mouhoun  province  (16,7%)  and  Soum  in  the  Sahel  (15,4%)  show  a more  problematic  food 
security situation than more rural province such as Séno in the Sahel and Balé in the Boucle du 
Mouhoun  (with  less  than  10%  urban  population). Market  access  plays  an  important  role  in 
explaining food security apart from the productive capacity of different zones. 



 16

A typology of the situations encountered 

In the regions covered by the study different situations can be observed:  

‐ Situations where  foodstuff  are widely  available  and  affordable  on  local markets  and  contribute  to  the  dietary 
diversity of households;  

‐ Situations where households have difficulties meeting their food needs  in the face of markets that are difficult to 
access or not well stocked;  

‐ Situations where markets play a more indirect role and only complement other forms of accessing food or through 
providing income earning opportunities;  

‐ Situations where markets  function satisfactorily but products are not accessible  to households due  to  insufficient 
purchasing power or highly skewed incomes. 

 

Recommendations 

Any intervention aimed at improving the food security situation of local populations needs to take household market access 
modalities, seasonal market supply (including quantities and variety) and market price fluctuations into account.  

‐ In case of dysfunctional markets or poor household access, actions such as market infrastructure development, transport 
network improvements or support to agricultural market integration could be considered. 

‐ In contrast,  in  those areas where  the  local markets  seem  to  function well and/or where households’ physical market 
access  is  not  constrained,  interventions  should  aim  at  improving  purchasing  power  of  the  poorest  parts  of  the 
population.  

‐ For  interventions  at  regional  scale,  household market  access  and  their  functioning  needs  to  be  assessed  on  a  sub‐
regional scale as household situations and market characteristics can vary widely between provinces in the same region 
This is illustrated particularly by the cases of the Boucle du Mouhoun and the Sahel. 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1. Contexte de l’étude 
La définition du  concept de  sécurité  alimentaire  a  évolué  au  fil du  temps  (Encadré).  La définition 
communément  acceptée  actuellement  est  celle  établie  par  la  FAO  lors  du  Sommet Mondial  de 
l’Alimentation de 1996, elle  intègre  tous  les  changements apportés: «  La  sécurité alimentaire est 
assurée quand tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une 
nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et 
leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active ». 

Le  concept  de  sécurité  alimentaire  fait  ainsi  référence  à  la  disponibilité  ainsi  qu'à  l'accès  à  la 
nourriture en quantité et en qualité suffisantes. A une échelle globale (par exemple un pays), il s’agit 
d’une situation qui garantit à une population entière l'accès permanent à une ration alimentaire qui 
lui permette de rester en bonne santé. Dans le cas contraire, on parle d'insécurité alimentaire. Celle 
–ci peut être chronique, saisonnière ou temporaire. 

L’insécurité  alimentaire  est  souvent  appréhendée  sous  l’angle  de  la  faible  capacité  du  système 
productif agricole et, à un bien moindre degré, du niveau de diversification alimentaire des ménages. 
La  conséquence  de  cette  approche  est  la multiplication  des  initiatives  et  politiques  en  faveur  de 
l’accroissement de la production, essentiellement céréalière, plutôt que de sa diversification.  

Malgré les excédents céréaliers enregistrés régulièrement par le Burkina Faso (balance excédentaire 
depuis  2002),  l’insécurité  alimentaire  demeure  une  réalité  pour  certaines  provinces  et  pour  les 
ménages pauvres. Par ailleurs, des taux élevés de malnutrition dans des régions à forte production 
agricole (cas de  la Boucle du Mouhoun et du Sud Ouest) remettent en cause  la corrélation entre  la 
seule production céréalière et  la  sécurité alimentaire. Ce paradoxe montre  toute  la complexité du 
lien entre la disponibilité des vivres et l’accès à la nourriture des ménages.  

La situation alimentaire des producteurs est dépendante de plusieurs facteurs dont leurs conditions 
d’accès au marché. Cet accès peut se faire selon plusieurs mécanismes :  

 vente des surplus de production vivrière et achat d’autres vivres par le ménage excédentaire,  

 vente de produits de rente et achat de produits vivriers par le ménage déficitaire,  

 vente de produits à  la  récolte et  rachat en période de  soudure par  le ménage déficitaire, 
déstockage de bétail pour se procurer des produits vivriers par le ménage éleveur,  

 achat d’intrants. 

Le marché  contribue  incontestablement à  l’approvisionnement alimentaire des ménages en milieu 
rural. Dans  le milieu urbain,  le marché demeure même  leur principal pourvoyeur de nourriture.  Il 
joue un   rôle de redistribution des biens alimentaires entre  les zones de production et  les zones de 
consommation  et  entre  la  période  de  récolte  et  la  période  de  soudure.  Ce  travail  repose  sur 
l’hypothèse  que  la  défaillance  des  marchés  (absence  d’infrastructures  de  proximité  pour  les 
ménages,  prix  élevés  ou  instables,  ruptures  d’approvisionnement,  faible  diversification  des 
produits…) a un impact sur la sécurité alimentaire des ménages ruraux et urbains.  
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Encadré : évolution et définition du concept de sécurité alimentaire 

Le concept de sécurité alimentaire est né en 1974 lors de la Conférence Mondiale sur l’Alimentation de la FAO. 
Au  cours du  temps,  il a englobé des aspects de plus en plus  larges. On peut aujourd’hui  le  caractériser par 
quatre grands changements : 

Le passage d’une conception en termes de disponibilité à une conception en termes d’accès 

La  disponibilité  de  la  nourriture  signifie  que  celle‐ci  existe matériellement.  L’accessibilité  de  la  nourriture 
signifie la capacité de se la procurer. Ce dernier terme renvoie aux notions de pouvoir d’achat, de statut social, 
des  minorités  (politiques,  ethniques,  religieuses,  régionales…) ;  mais  également  à  la  notion  de  politique 
économique de  chaque  Etat  :  assurer  la  sécurité  alimentaire d’une population,  c’est  lui donner  les moyens 
d’avoir accès à la nourriture, que ce soit en la produisant, en l‘achetant ou en recevant une aide. 

Une plus grande attention portée à la qualité et non plus seulement à la quantité 

Il  convient  de  différencier  la  sous‐nutrition  (quantitatif)  de  la malnutrition  (qualitatif).  Une  personne  peut 
souffrir de malnutrition sans jamais connaître la sensation de faim : une alimentation monotone peut procurer 
une sensation de rassasiement alors que l’organisme souffre de carences. Un grand nombre de maladies dans 
le monde sont dues à une alimentation inadéquate.  

La prise en considération du bien‐être au sens large 

Chaque  civilisation  se  caractérise  par  son  propre  rapport  à  l’alimentation,  qui  très  souvent  fait  partie  des 
traditions culturelles. Il s’agit de tenir compte du rapport culturel à l’alimentation de chacun. Tout individu doit 
satisfaire ses préférences alimentaires.  

Le changement d’échelle : du niveau national au niveau des ménages et des individus 

La sécurité alimentaire est atteinte quand  la totalité d’une population a accès à  la nourriture. Des groupes à 
risque existent et s’observent à toutes les échelles. A l’échelle mondiale, certaines régions sont excédentaires 
et d’autres déficitaires. A  l’échelle d’un pays,  la  répartition de  la nourriture est  rarement équitable.  Il existe 
aussi  des  populations  excédentaires  et  d’autres  déficitaires.  Ces  dernières  n’ont  pas  forcément  les moyens 
d’acheter  la  nourriture  aux  populations  excédentaires,  ou  bien  les  infrastructures  ne  permettent  pas 
d’acheminer matériellement  la  nourriture.  A  l’échelle  d’une  société,  les minorités  sociales,  géographiques, 
religieuses, politiques ou ethniques, sont des groupes à risque. Elles sont  les premières touchées par  la faim. 
Enfin,  à  l’échelle  individuelle,  certaines  personnes  sont  plus  susceptibles  de  souffrir  de  malnutrition  que 
d’autres : les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes malades. 

Il est important de faire ressortir la notion de temps dans la définition de 1996 de la FAO (« à tout moment »). 
La sécurité alimentaire est atteinte quand la disponibilité et l’accès à la nourriture ne varient pas au cours du 
temps. Les obstacles à cette condition sont nombreux : les périodes de crise économique, de troubles civils et 
de  guerre,  les  catastrophes  naturelles,  les  périodes  de  soudure  dans  les  milieux  ruraux  (épuisement  des 
récoltes de l’année précédentes alors que les nouvelles ne sont pas encore arrivées). 

 

1.2. Objectifs  de l’étude 
 

L’objectif  global  de  cette  étude  est  de  dégager  les  liens  possibles  entre,  d’une  part,  l’accès  des 
ménages  aux marchés  agricoles,  les  caractéristiques  et  les modalités  de  fonctionnement  de  ces 
marchés agricoles et, d’autre part, la situation (sécurité ou insécurité) alimentaire des ménages.  

Pour ce faire, il apparaît nécessaire d’envisager une autre approche de la sécurité alimentaire basée 
sur la responsabilité des marchés agricoles. Il s’agit d’examiner la propension des ménages à recourir 
au marché  pour  satisfaire  leurs  besoins  alimentaires,  le  rôle  du marché  dans  leur  diversification 
alimentaire,  leur stratégie saisonnière d’approvisionnement et  la capacité du marché à  répondre à 
leurs  besoins.  Cette  étude  devrait  apporter  un  éclairage  plus  précis  sur  les  liens  souvent  obscurs 
entre les marchés agricoles et la sécurité alimentaire des ménages. 

Il s’agit  plus précisément: 
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 d’analyser les comportements, pratiques et stratégies des ménages en tant que producteurs 
et consommateurs de produits agro‐sylvo pastoraux et halieutiques en  lien avec  le marché 
(achats et ventes de produits alimentaires) ; 

 d’étudier  les  caractéristiques  des  marchés :  accès  physique  et  infrastructures,  mode  de 
fonctionnement, approvisionnement à  travers  la présence et  la disponibilité dans  le  temps 
des produits et des intrants à la disposition des ménages ; 

 d’analyser  les  comportements,  pratiques  et  stratégies  des  commerçants  sur  les 
marchés facilitant  ou  entravant  la  disponibilité  des  produits  et  l’accès  des ménages  à  ces 
produits ainsi que l’évacuation des produits locaux ; 

 d’étudier les relations entre, d’une part, le fonctionnement des marchés et l’accès physique 
et  économique  des ménages  aux marchés  et  aux  produits  et,  d’autre  part,  le  niveau  de 
sécurité alimentaire des ménages ; 

 de  formuler  des  recommandations  aux  décideurs  publics  et  aux  partenaires  du 
développement  visant  à  réduire  les  insuffisances  des  marchés  afin  qu’ils  pourvoient 
efficacement à l’alimentation des ménages. 

Les objectifs de cette étude sont très complémentaires à ceux de l’Enquête Nationale sur l’Insécurité 
Alimentaire et la Malnutrition (ENIAM, 2009). Cette enquête a cherché à améliorer les connaissances 
sur  la  sécurité alimentaire à  travers  les  conditions de vie,  les moyens d’existence et  les  stratégies 
utilisées par les ménages. Mais les indicateurs choisis n’intégraient pas le marché bien que l’étude ait 
reconnu sont rôle. Ce sont les facteurs explicatifs de l’insécurité alimentaire liés au marché qu’a ciblé 
l’étude PAM/CIRAD. 

 

1.3. Durée et portée de l’étude 
L’étude a duré sept mois, de juin 2010 à janvier 2011. Elle s’est appuyée sur un recueil d’informations 
dans quatre régions présentant des caractéristiques particulières : 

 le  Sahel, zone d’élevage  et région souvent déficitaire en production agricole ; 

 la  Boucle  du Mouhoun,  grenier  à  céréales  du  Burkina  Faso  avec  des  taux  très  élevés  de 
malnutrition ; 

 les Hauts Bassins, région excédentaire avec une situation alimentaire équilibrée et carrefour 
commercial avec un rôle stratégique dans la redistribution de la nourriture ;  

 le  Centre,  région  à  forte  dominance  urbaine  et  où  le marché  est  le  principal  pourvoyeur 
d’aliments des ménages. 

 

1.4. Méthodologie de l’étude  
Pour explorer  l’ensemble des relations que  les ménages entretiennent avec  les marchés et  la façon 
dont le fonctionnement des marchés peut faciliter ou entraver la disponibilité physique des produits 
agricoles et  l’accès économique des ménages aux biens alimentaires,  les  tâches  suivantes ont été 
réalisées : 

 Exploitation de  la documentation disponible  sur  la  sécurité alimentaire,  le  fonctionnement 
des  marchés  agricoles,  les  modes  de  consommation  des  ménages,  la  malnutrition  et  la 
diversité  alimentaire,  les  stratégies  des  acteurs  (consommation,  commercialisation), 
l’intégration des marchés et les initiatives et politiques en matière de sécurité alimentaire ; 
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 Enquête  auprès  des  ménages  (activités  économiques,  production  agricole  et  accès  au 
marché, dépenses du ménage, dépenses alimentaires…) pour améliorer les connaissances sur 
les stratégies d’approvisionnement et commerciales de ces derniers ; 

 Enquête  sur  les marchés de proximité  (type de marché, produits présents et  saisonnalité, 
approvisionnement, origine des acheteurs et des vendeurs, prix…) et auprès des agents des 
principales filières d’approvisionnement. 

 

Le concept de marché a plusieurs sens dans  la  littérature économique. Il peut être entendu comme 
un objet : un espace (par exemple le marché régional ou domestique), un lieu (la place de marché), la 
seule demande d’un produit (les débouchés), l’offre ainsi que la demande d’un produit (la rencontre 
entre  les  deux).  Le  marché  peut  aussi  être  entendu  comme  un  processus :  un  mécanisme  de 
coordination entre plusieurs acteurs ou un mécanisme d’optimisation pour l’allocation de ressources 
limitées par  la détermination d’un prix1. Dans cette étude, nous entendrons  le marché comme un 
lieu de transaction (la place de marché) : le marché de proximité. 
 

Les  enquêtes  (conception,  administration  des  questionnaires,  traitement  des  données)  se  sont 
étalées de juillet à octobre 2010 selon les phases suivantes : 

 Conception des questionnaires, des masques de saisie correspondants et du manuel de 
l’agent enquêteur du 10 juillet – à fin août, 

 Enquête‐pilote  en  zones  urbaine  et  périurbaine  de  la  région  Centre  pour  finaliser  le 
questionnaire et la méthode de déploiement des enquêteurs sur le terrain début août, 

 Formation des enquêteurs et contrôleurs en région les 5, 7 et 8 août, 

 Enquêtes proprement dites dans les 4 régions sélectionnées du 6 au 24 août, 

 Post‐codification des réponses aux questions ouvertes des différents questionnaires du 
26 au 28 août, 

 Première saisie des données du 30 août au 5 septembre, 

 Deuxième saisie des données les 20 et 21 septembre, 

 Exploitation statistique des données fin septembre et octobre.  

 

Trois types de questionnaires ont été élaborés  (Annexe 1): 

‐ un questionnaire‐ménage 

‐ un questionnaire‐marché 

‐ une fiche‐commerçant 

 

Le personnel de collecte était constitué de deux superviseurs, quatre contrôleurs, vingt enquêteurs 
(la  plupart  étudiants  ou  ingénieurs  de  l’Institut  de  Développement  Rural  de  l’Université 
Polytechnique de Bobo‐Dioulasso – IDR‐UPB). Chaque contrôleur a travaillé dans la région dont il est 

                                                 
1  Pour  donner  une  illustration,  il  existe  un mode  de  commercialisation  qui  est  pratiqué  dans  les  régions 
enquêtées qui est la vente sur pied en période de soudure (par exemple pour le sésame). 
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originaire. La quasi‐totalité des enquêteurs également sont originaires des provinces dans lesquelles 
ils sont intervenus et dont ils maîtrisent la langue locale. 

 

Enquête auprès des ménages 

La définition suivante du « ménage » a été empruntée à  l’Enquête Permanente Agricole (EPA) de la 
Direction  Générale  de  la  Promotion  de  l’Economie  Rurale  du  ministère  de  l’Agriculture,  de 
l’Hydraulique  et  des  Ressources  Halieutiques  (DGPER/MAHRH):  groupement  de  personnes 
généralement unies par des liens de sang ou de mariage logeant habituellement ensemble et dont 
l’autorité  budgétaire  relève  au  moins  théoriquement  d’une  seule  personne  appelée  chef  du 
ménage. 

La  base  de  sondage utilisée  a  été  empruntée  au  Recensement  Général  de  la  Population  et  de 
l’Habitat  (RGPH)  réalisé en 2006. Elle a permis de mesurer  le nombre de ménages à enquêter par 
région, province, village/secteur. 

L’échantillon  a  été  constitué  par  sondage  aléatoire  simple  à  deux  degrés  avec  stratification  par 
province :  

- premier degré = Unités primaires = villages (zones rurales) / secteurs (zones urbaines) ;  

- deuxième degré = Unités secondaires = ménages 

La taille de l’échantillon a été déterminée avec une erreur relative de plus ou moins 10% au seuil de 
confiance de 95% et déterminée à l’aide de la fonction suivante. 

1 – P 
nsas = 1,962  

P(ER)2 

où   ER est l’erreur relative commise sur P. 

Au regard de la base de sondage relativement vieille, le choix des ménages s’est fait directement sur 
le terrain conformément au « pas » statistique décrit dans  le plan de sondage et de façon aléatoire 
suivant  une méthode  systématique  qui  confère  la même  probabilité  à  chaque ménage  du  village 
d’être sélectionné. Il a été procédé à un tirage des  villages puis des concessions. 

Dix ménages ont été tirés dans chacune des deux provinces urbaines (Kadiogo et Houet) et cinq dans 
chacune des douze provinces rurales. 

Le questionnaire‐ménage contient les rubriques suivantes (Annexe 1): caractéristiques de l’équipe de 
collecte et de saisie, identification du ménage, informations sur le chef de ménage, informations sur 
le ménage, analyse par produit, consommation alimentaire, stratégie d’adaptation aux chocs, troc et 
aide alimentaire. 

Le questionnaire  a  été  administré  auprès du  chef de ménage  aidé par  la personne  chargée de  la 
cuisine dans le ménage. 

L’enquête  s’est  déroulée  en  saison  des  pluies,  à  une  période  où  certains  déplacements  sont 
particulièrement  difficiles.  Tous  les  villages  n’ont  pas  pu  être  atteints  par  les  enquêteurs  dans  la 
province du Houet de la région des Hauts Bassins. L’échantillon a été légèrement remanié par ajout 
de  ménages  dans  les  provinces  du  Kénédougou  et  du  Tuy  pour  pallier  partiellement  à  cette 
défaillance. Au total, 1022 ménages ont été enquêtés sur un échantillon initial fixé à 1050 ménages. 
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Enquête auprès des marchés  

Elle a porté sur les marchés identifiés comme lieux de transaction par les ménages (achats et ventes 
de produits  alimentaires)  lors de  l’enquête précédente ou marchés de proximité.  L’enquête  a été 
exhaustive.  

Le questionnaire‐marché contient les rubriques suivantes (Annexe 1): caractéristiques de l’équipe de 
collecte et de saisie, identification du marché, informations générales sur le marché. 

Le questionnaire  a été  administré  auprès des  responsables de marchés  (généralement élu par  les 
commerçants)  ou  à  défaut  auprès  d’une  personne  capable  de  fournir  des  renseignements  sur  la 
structure et le fonctionnement global du marché (chef du village, grand commerçant…). 

Au total, 142 marchés ont été enquêtés (Annexe 3). 

 

Enquête auprès des commerçants 

Sur  chaque marché,  entre  3  et  5  commerçants  ont  été  enquêtés.  Leur  choix  s’est  fait  de  façon 
raisonnée en essayant de diversifier les produits représentés et de cibler des opérateurs de taille et 
de capacité financière importantes pour bien appréhender les flux et la disponibilité des produits sur 
chaque marché: un commerçant orienté plutôt vers  les produits céréaliers, un commerçant orienté 
vers les produits de l’élevage et/ou de la pêche, un commerçant orienté vers les produits forestiers…. 

Au total, 450 commerçants ont été enquêtés. 

 

Localisation et nombre de ménages et de marchés enquêtés 

REGION/PROVINCE  Villages/secteurs  Ménages enquêtés  Marchés enquêtés 

BOUCLE DU MOUHOU     66  330  51 

BALE                       10  50  10 

BANWA                      10  50  10 

KOSSI                      14  70  10 

MOUHOUN                   12  60  6 

NAYALA                     10  50  8 

SOUROU                     10  50  7 

CENTRE                     28  276  37 

KADIOGO                    28  276  37 

HAUTS‐BASSINS              32  201  27 

HOUET                      12  90  11 

KENEDOUGOU               10  56  8 

TUY                        10  55  8 

SAHEL                      44  215  27 

OUDALAM  10  50  5 

SENO                       10  50  7 

SOUM                       14  65  9 

YAGHA  10  50  6 

Total général  170  1022  142 

 

L’ensemble  des  questionnaires  a  été  administré  au  mois  d’août  2010,  période  imposée  par  le 
planning de l’étude et qui comporte autant d’avantages que d’inconvénients : saison pluvieuse qui  a 
rendu difficile le déplacement des enquêteurs mais aussi période de soudure qui a permis de mieux 
appréhender le rôle joué par le marché dans l’alimentation des ménages.  
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1.5. Partenariat et suivi de l’étude  
Plusieurs partenaires ont été sollicités pour participer à un atelier préalable à la rédaction des termes 
de  référence de  l’étude,  sur  la base d’une note  conceptuelle  rédigée par  le PAM, et pour certains 
participer à un suivi de l’étude : 

 des structures internationales : Afrique Verte, CILSS, CRS, FAO, FEWSNET, IRD… 

 le  ministère  de  l’Agriculture,  de  l’Hydraulique  et  des  Ressources  Halieutiques (MAHRH): 
Direction Générale de  la Promotion de  l’Economie Rurale  (DGPER), Direction Générale des 
Ressources  Halieutique  (DGRH),  Société  Nationale  de  Gestion  du  Stock  de  Sécurité 
Alimentaire (SONAGESS), 

 le  ministère  des  Ressources  Animales (MRA):  Direction  Générale  de  la  Prévision  des 
Statistiques de l’Elevage (DGPSE), 

 d’autres  structures  nationales :  le  Bureau  National  des  Chambre  Régionales  d’Agriculture 
(BN‐CRA),  l’Agence  de  la  Promotion  des  Produits  Forestiers  Non  Ligneux  (APFNL),  l’UFR 
Sciences Economiques et Gestion (SEG) de l’Université de Ouaga II…, 

 des partenaires privés et organisations professionnelles. 

La  DGPER  du  MAHRH  a  été  un  partenaire  particulièrement  précieux  pour  cette  étude.  Une 
collaboration s’est mise en place entre  le CIRAD et  la DGPER pour  la réalisation et  le traitement de 
l’enquête auprès des ménages et sur les marchés. 

L’étude  a  été  placée  sous  la  supervision  d’un  comité  technique  de  suivi  composé  des  principales 
parties prenantes à  la gestion de  la  sécurité alimentaire et dont  la présidence était assurée par  le 
PAM.  

L’étude a suivi les étapes suivantes : 

 atelier de concertation entre les acteurs de la sécurité alimentaire pour affiner les termes 
de référence du travail en juin 2010 ; 

 réalisation  d’une  enquête  auprès  des  ménages  et  d’une  enquête  des  marchés 
(responsables  des  marchés  et  commerçants)  en  juillet‐août  2010  et  traitement  en 
septembre‐octobre 2010 ; 

 atelier de mi‐parcours pour discuter  les premiers résultats avec  le comité technique sur 
la  base  d’un  rapport  intermédiaire  et  dégager  les  insuffisances  et  les  besoins 
d’informations complémentaires en novembre 2010 ; 

 investigations  complémentaires,  consultations  individuelles  du  comité  technique  de 
décembre 2010 à février 2011 ; 

 atelier  de  restitution  des  résultats  définitifs  de  l’étude  auprès  des  décideurs  et  d’un 
public assez large sur la base d’un rapport final provisoire en mars 2011 ; 

 relecture  du  rapport  final  par  un  nombre  restreint  de  volontaires  et  amendement  du 
rapport final en avril 2011. 

 

1.6. Caractérisation de la zone d’étude et structure du rapport 
L’étude a porté sur quatre régions contrastées dont le choix a été précédemment justifié. L’annexe 2 
permet  de  caractériser  cette  zone  d’étude  selon  plusieurs  indicateurs  en  différenciant,  dans  un 
premier  temps  les  quatre  régions  administratives,  puis  dans  un  deuxième  temps  les  quatorze 
provinces qui  composent  ces  régions.  Il  sera puisé dans  ces éléments de  caractérisation  issus des 
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bases  de  données  et  des  rapports  existants  pour  interpréter  ultérieurement  les  résultats  des 
enquêtes. 

L’un  des  principaux  éléments  de  distinction  des  régions  est  le milieu  de  résidence  dominant  des 
ménages (rural/urbain) et partant, la proportion des actifs du secteur primaire et la part des revenus 
de l’agriculture et de l’élevage dans les revenus des ménages. Deux régions comptent plus de 90% de 
ménages ruraux  (la Boucle du Mouhoun et  le Sahel), une région compte presque 90% de ménages 
urbains (Centre) et une région a une situation intermédiaire avec un peu moins de ménages urbains 
que de ménages ruraux et deux tiers de ses actifs composés d’agriculteurs, d’éleveurs et de pêcheurs 
(Hauts Bassins). Les régions étudiées n’ont pas les mêmes profils en matière de moyens d’existence 
tels que définis par FEWSNET/USAID et sont souvent à cheval sur plusieurs zones.  

Les régions se distinguent aussi par le niveau de pauvreté. Tous les indicateurs de pauvreté mesurés 
en 2003 par  l’INSD (incidence, profondeur et sévérité) sont beaucoup plus élevés dans  la Boucle du 
Mouhoun que dans les trois autres régions. Selon cette même source, la part des ménages au revenu 
total inférieur à 300.000 FCFA est de 40,2% dans la Boucle du Mouhoun contre 18,7% dans les Hauts 
Bassins, 13,3% au Sahel et 9,8% dans  la  région Centre. Par contre  l’ENIAM en 2009 place  le Sahel 
dans  une  situation  plus  critique  que  la  Boucle  du Mouhoun :  la  proportion  des ménages  à  faible 
niveau économique est de 39%  au  Sahel  (contre 33,7% dans  la Boucle du Mouhoun) et  celle des 
ménages  à  niveau  économique  élevé  est  de  9,6%  au  Sahel  (contre  29,3%  dans  la  Boucle  du 
Mouhoun).  

Les  indicateurs  de  nutrition  rapportés  par  l’INSD  (2007) montrent  qu’il  y  a  une  proportion  plus 
importante  d’enfants  en  retard  de  croissance  au  Sahel  et  d’enfants  émaciés  ou  en  surcharge 
pondérale  dans  la  Boucle  du  Mouhoun,  en  comparaison  des  autres  régions.  La  proportion  des 
enfants émaciés est  importante également dans  les Hauts Bassins par rapport aux régions Sahel et 
Centre. Les différences peuvent être importantes entre provinces à l’intérieur des régions. Alors que 
la proportion d’enfants malnutris est élevée dans toutes les provinces du Sahel, elle varie beaucoup 
géographiquement dans  la Boucle du Mouhoun entre moins de 2% pour  les provinces du Nayala et 
du Mouhoun et plus de 15% dans le Sourou.  

Sur  le  plan  de  la  sécurité  alimentaire,  d’après  l’ENIAM,  le  Sahel  et  la  Boucle  du  Mouhoun  se 
caractérisent  par  une  proportion  importante  de  ménages  qui  diversifient  peu  leur  alimentation 
(respectivement  79,2%  et  64,6%),  le  niveau  de  diversification  étant  plus  élevé  et  supérieur  à  la 
moyenne nationale pour  les deux autres  régions. Toujours d’après cette  source,  la proportion des 
ménages qui se sentent en sécurité alimentaire est plus élevée dans les Hauts Bassins (23,8%) et dans 
le Sahel (21,6%) que dans la Boucle du Mouhoun (8,5%) et dans la région Centre (14,3%). A l’opposé, 
les ménages qui se sentent en forte insécurité alimentaire est plus faible dans le Sahel (2,2%) et dans 
les  Hauts  Bassins  (3,7%)  que  dans  la  Boucle  du Mouhoun  (5,5%)  et  au  Centre  (8,6%).  La  faible 
proportion de ménages ruraux et la dépendance au marché pour l’alimentation peut expliquer cette 
situation  dans  la  région  Centre.  Enfin,  la  région  Sahel  se  démarque  des  autres  régions  par 
l’éloignement des marchés puisque 30% des ménages seulement accèdent en moins de 30 mn à un 
marché en 2008 d’après l’INSD (la proportion dépasse les 70% pour les trois autres régions). 

 

Le rapport est structuré de la façon suivante. Le chapitre 2 fera un état des niveaux de production, de 
couverture  des  besoins  céréaliers  et  des  activités  de  commercialisation  dans  lesquelles  sont 
impliqués les ménages dans la zone d’étude. Dans le chapitre 3, le niveau de sécurité alimentaire des 
ménages  de  l’échantillon  de  l’enquête  sera  analysé  à  travers  plusieurs  critères :  manque  de 
nourriture  au  fil  de  l’année,  présence  des  produits  dans  la  consommation  des  ménages, 
diversification  de  l’alimentation  des ménages,  restrictions  alimentaires  au moment  de  l’enquête. 
Dans le chapitre 4, les caractéristiques des marchés seront abordées des points de vue des types de 
marchés,  des  infrastructures  d’accès,  de  la  qualité  de  l’accès  physique,  des  infrastructures 
commerciales,  de  la  zone  d’influence.  Dans  le  chapitre  5,  l’approvisionnement  des marchés  sera 
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analysé à partir de  la présence des produits et de  la plus ou moins grande disponibilité au cours de 
l’année  des  produits  et  des  intrants  sur  les marchés  de  chaque  province.  Le  chapitre  6  abordera 
l’accès des ménages aux marchés, c'est‐à‐dire à la fois le rôle que joue le marché dans l’alimentation 
des  ménages,  la  diversification  des  lieux  de  transaction  et  les  modalités  physiques  d’accès  aux 
marchés  (distance,  temps de déplacement, moyens de  transport). Dans  le chapitre 7,  les  relations 
entre  accès  au marché  et  niveau  de  sécurité  alimentaire  des ménages  seront  analysées.  Enfin  le 
chapitre 8 abordera  les pratiques des commerçants, permettant de mieux comprendre  le mode de 
fonctionnement des marchés et leur aptitude à contribuer à la sécurité alimentaire. 

 

2. PRODUCTION ET COUVERTURE DES BESOINS 

2.1. Evolution des productions agro‐sylvo‐pastorales 

 
Le MAHRH estime annuellement depuis le milieu des années 1980 (première année dans FAOSTAT : 
1984) la production agricole à l’échelle des régions et des provinces du Burkina Faso. Les graphiques 
de  l’Annexe  4  représentent  les  dernières  données  provinciales  disponibles  sur  FAOSTAT  pour  les 
productions  agricoles  (saison  2008‐2009).  Les  productions  maraîchères  (oignon,  chou,  tomate, 
aubergine,  piment,  laitue,  carotte,  pomme  de  terre,  haricot  vert,  fraise,  concombre,  poivron,  ail, 
gombo) et de tabac ont été suivies à une période (de 1996 à 2004) mais ne le sont plus.  

Les moyennes des productions agricoles de 2005 à 2009 ramenées au nombre d’habitants en 2009 
(Tab.1) montrent  que  les  provinces  de  la  Boucle  du Mouhoun  font  partie  des  plus  importantes 
productrices de céréales justifiant l’appellation de « grenier à céréales » du pays, avec cependant une 
certaine spécialisation des provinces : Kossi (mil et fonio), Sourou (riz), Balé (sorgho et maïs), Banwa 
(sorgho et  riz), Nayala  (sorgho).  Le niveau de production par habitant  toutes  céréales  confondues 
varie dans cette région de 296 kg (Sourou) à plus de 500 kg (Kossi). Il a dépassé également les 500 kg 
dans  les  provinces  du  Kénédougou  et  du  Tuy  dans  la  région  Hauts  Bassins  dont  plus  de  300  kg 
seulement pour le maïs. A l’opposé les provinces de Kadiogo dans le Centre et de l’Oudalan dans le 
Sahel produisent moins de 200 kg par habitant de céréales. Les autres   provinces du Sahel  (même 
Séno grenier de la région), ne dépassent pas les 300 kg par habitant. La production de fonio, céréale 
minoritaire, s’est développée dans la province de la Kossi dans la région Boucle du Mouhoun et dans 
les provinces du Kénédougou et du Houet en région Hauts Bassins. 

La production de niébé par habitant est importante dans plusieurs provinces de la région Boucle du 
Mouhoun et en particulier dans  le Sourou et  le Nayala. La production de pois Bambara (voandzou) 
l’est elle dans la province du Kénédougou (Hauts Bassins) et à un moindre degré dans la Kossi (Boucle 
du Mouhoun) et le Houet (Hauts Bassins). La patate s’est beaucoup développée dans les provinces du 
Kénédougou  (Hauts Bassins) et de  la Kossi  (Boucle du Mouhoun) et  à un moindre degré dans  les 
Banwa  (Boucle  du Mouhoun).  Concernant  les  autres  cultures  de  rente,  elles  dominent  dans  les 
provinces des Hauts Bassins et de  la Boucle du Mouhoun : Kénédougou  (coton, arachide,  igname) ; 
Tuy,  Balé  et  Nayala  (coton,  arachide) ;  Mouhoun  et  Banwa  (coton,  arachide,  sésame) ;  Kossi 
(arachide,  sésame) ;  Sourou  (arachide).  Notons  que  la  province  du  Kénédougou  dans  les  Hauts 
Bassins se caractérise par une  forte diversification de ses cultures agricoles autres que céréalières, 
aussi bien vivrières que de rente. 

 

 



 

Production agricole 
 
Tab.1. Niveaux de production agricole par habitant dans les provinces et régions (moyenne sur 5 ans 2005‐2009) 
 

Région  Province  Mil  sorgho  Mais 

Riz 
(Pluvial 

et 
Irrigué) 

Fonio 
Total 

céréales
Coton  Arachide Sésame Soja  Igname  Patate  Niébé 

Poids 
bambara 

Kossi  325  160 15 3 26 529 8 18 42 0 0 0 19  9 

Mouhoun  126  198 156 6 0 486 328 14 10 0 0 0 23  2 

Sourou  97  129 39 30 0 296 0 12 0 0 0 0 68  2 

Balé  64  173 173 8 0 418 272 22 2 0 0 0 15  1 

Banwa  85  155 125 21 0 387 100 22 10 0 2 4 24  6 

Boucle du 
Mouhoun 

Nayala  164  198 13 3 0 378 44 12 1 1 0 0 43  1 

Centre  Kadiogo  10  10 3 1 0 23 0 2 0 0 0 0 5  0 

Houet  30  74 121 16 2 243 89 16 2 0 0 1 15  2 

Kénédougou  26  139 369 30 9 571 255 18 3 1 12 141 16  10 Hauts Bassins 

Tuy  49  173 343 13 0 577 316 22 3 1 0 0 27  2 

Oudalan  161  33 0 0 0 194 0 0 0 0 0 0 9  0 

Séno  211  64 2 0 0 277 0 1 1 0 0 0 32  0 

Soum  198  28 2 2 0 230 0 1 1 0 0 0 22  1 
Sahel 

Yagha  56  163 5 1 0 225 0 6 1 0 0 0 2  0 
Source : DGPER pour la production agricole / INSD pour le nombre d’habitants  
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Production animale 

Les  données  concernant  les  effectifs  d’animaux  vivants  (bovins,  ovins,  caprins,  porcins,  camelins, 
équins,  asins,  volailles),  d’animaux  abattus  (bovins,  ovins,  caprins,  porcins,  asins)  et  d’animaux 
exportés  (bovins, ovins, caprins)  sont   disponibles par  région et non par province  sur FAOSTAT. La 
comparaison de la production des régions porte sur les effectifs d’animaux vivants, pour lesquels les 
données sont les plus complètes en nombre d’espèces, et en 2008, dernière année disponible. Même 
si  la  taille des  cheptels est  variable, précisons que  la hiérarchie des  régions en matière d’effectifs 
d’animaux est respectée sur les 6 dernières années pour lesquelles les données ont été observées.  

Le cheptel de bovins, ovins et caprins, est important au Sahel puisqu’il dépasse 1500 têtes pour 1000 
habitants pour  les caprins et bovins et 1000  têtes pour  les ovins. Dans  la  région Centre,  il est par 
contre  inférieur à 150  têtes pour 1000 habitants pour  les caprins et  inférieur à 100  têtes pour  les 
ovins et  les bovins. Les 2 autres régions sont dans une situation  intermédiaire. Les régions  les plus 
dotées  en porcins  sont  la Boucle du Mouhoun  et  les Hauts Bassins  (environ 150  têtes pour 1000 
habitants) et  la moins bien dotée  le Sahel (moins de 5 porcs pour 1000 habitants). Le Sahel produit 
aussi  des  camelins  et  équins,  que  l’on  trouve  en  très  petit  nombre  dans  les  autres  régions.  La 
production d’asins est plus équilibrée entre les 4 régions. Enfin, la production de volailles est surtout 
le fait de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins (2500‐3000 têtes pour 1000 habitants) et à un 
moindre degré le Centre et le Sahel (entre 500 et 1500 têtes pour 1000 habitants) (Tab.2). 

Tab.2. Répartition par région et espèces de l’effectif des animaux vivants et niveaux par habitant en 2008 

   Bovins  Ovins Caprins Porcins Camelins Equins  Asins  Volailles

Boucle du Mouhoun  712 761  637 696 1 000 588 240 408 303 2 514  126 162  4 419 912

 / 1000 habitants  462  413 648 156 0 2  82  2 864

Centre  138 391  187 646 282 999 165 154 0 1 474  52 419  1 278 314

 / 1000 habitants  71  96 145 85 0 1  27  654

Hauts‐Bassins  1 340 385  712 218 680 757 234 955 0 528  88 969  4 289 613

 / 1000 habitants  835  444 424 146 0 0  55  2 673

Sahel  1 658 909  1 089 854 1 950 765 3 537 13 603 11 094  70 781  1 346 684

 / 1000 habitants  1 578  1 036 1 855 3 13 11  67  1 281

Source : DGPSE pour l’effectif des animaux / INSD pour le nombre d’habitants 

 
Production de cueillette 

Les  activités  de  cueillette  de  produits  forestiers  non  ligneux  destinés  à  l’alimentation  sont moins 
suivies que  les activités agricoles et d’élevage. Le recensement agricole propose une estimation du 
nombre de ménages agricoles qui pratiquent ces activités. Dans  les régions Boucle du Mouhoun et 
Hauts Bassins,  la proportion des ménages qui s’adonnent à  la cueillette du karité  (plus de 50% des 
ménages  agricoles),  du  néré  (entre  un  tiers  et  la  moitié)  et  du  tamarin  (entre  20  et  30%)  est 
importante. Les ménages agricoles concernés sont un peu moins nombreux en région Centre et très 
peu nombreux en région Sahel. 

L’activité halieutique des ménages revêt une certaine importance aussi dans les régions de la Boucle 
du Mouhoun et des Hauts Bassins (environ 10% des ménages tous produits confondus).  

Ces activités  forestières et halieutiques peuvent à  la  fois procurer de  l’alimentation et des revenus 
aux ménages qui les pratiquent (Tab.3). 
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Tab.3. Part des ménages agricoles pratiquant des activités sylvicoles par région, activité et pratique 

Boucle du 
Mouhoun  Centre  Hauts Bassins  Sahel 

Collecte d'amande de karité  60.8% 17.1% 54.7%  0.9%

Collecte de graines de néré  33.6% 10.3% 47.3%  0.4%

Collecte de tamarin  27.7% 10.7% 20.3%  1.7%

Pêche  3.2% 0.8% 3.2%  1.1%

Capture de poisson ou de crevettes  3.1% 0.8% 3.1%  1.0%

Capture de grenouilles  0.7% 0.1% 1.2%  0.2%

Source : Première Phase du RGA 2006‐2010/DPSAA/DGPER 

 
2.2. Taux de couverture des besoins céréaliers 

Le taux de couverture des besoins céréaliers est calculé chaque année par le MAHRH au niveau des 
provinces à partir de la population au 30 avril de chaque année (recensement ou projection – INSD), 
du niveau de production de céréales disponible dans  la province pour  la campagne correspondante 
(statistiques  de  production  agricole)  et  d’une  hypothèse  de  besoin  annuel  en  céréales  de  190 
kg/tête/an (enfants ou adultes). La production disponible de céréales par province (mil, sorgho, maïs, 
fonio, riz) est ensuite ramenée aux besoins de céréales en tonnes pour satisfaire  les habitants de  la 
province  de  façon  à mettre  en  évidence  le  taux  de  couverture  des  besoins  céréaliers  de  chaque 
province. On distingue  les provinces à taux de couverture élevé (>120%),  les provinces en situation 
d’équilibre (taux compris entre 90% et 120%), les provinces à taux de couverture faible (<90%). 

Sur la période allant de 2005 à 2009, le calcul de cet indicateur montre que la production céréalière 
excède  les besoins de  la population de  façon  structurelle dans  les  régions Boucle du Mouhoun et 
Hauts Bassins. Par contre,  la situation est structurellement déficitaire pour  la région Centre et varie 
selon  les années en région Sahel  (excédentaire  les 3 premières années, déficitaire  les 2 dernières). 
Ces cinq années paraissent bien refléter les situations régionales sur une période plus longue (Fig.1). 

Fig.1. Evolution du taux de couverture des besoins céréaliers par région de 2005 à 2009 
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Source : Direction des Statistiques Agricoles/DGPSA‐DGPER/MAHRH 

 
L’examen des situations provinciales montre que dans  les régions de  la Boucle du Mouhoun et des 
Hauts Bassins,  les provinces plus urbaines  respectivement du Sourou et du Houet connaissent des 
années à peine équilibrées voire déficitaires. Dans le Sahel, à dominante rurale, le taux de couverture 
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des besoins céréaliers s’est dégradé sur la période observée au point que la province de l’Oudalan est 
devenue  déficitaire  pour  les  3  dernières  campagnes,  les  provinces  du  Séno  et  du  Yagha  le  sont 
devenues pour les 2 dernières campagnes et la province du Soum pour la dernière campagne (Fig.2).  

 
Fig.2. Evolution du taux de couverture des besoins céréaliers par province de 2005 à 2009 

 
Source : Direction des Statistiques Agricoles/DGPSA‐DGPER/MAHRH 
 
 

2.3. Achats et ventes des produits agricoles par les ménages 

L’enquête  PAM/CIRAD  a  cherché  à  déterminer  les  périodes  de  commercialisation  des  produits 
alimentaires, à  la fois pour  les ventes des produits agricoles, d’élevage et forestières non  ligneuses, 
et  pour  les  achats  des  produits  de  consommation.  Ces  périodes  vont  avoir  une  influence  sur  la 
trésorerie des ménages mais aussi sur l’approvisionnement et le fonctionnement des marchés.  

D’après  l’INSD  (Enquête  sur  les  conditions de vie des ménages – Novembre 2003),  l’agriculture et 
l’élevage contribuent à 71,6% des revenus des ménages de  la région Sahel (surtout élevage), 48,4% 
pour la région Boucle du Mouhoun (surtout agriculture), 36,3% pour la région Hauts Bassins (surtout 
agriculture) et 5,5% pour la région Centre (indicateurs de revenus – présentation de la zone d’étude). 
Par rapport à  la composition nationale moyenne du revenu monétaire agricole2,  les quatre régions 
étudiées  se  démarquent  par  la  sur‐représentation  d’un  secteur :  la  cueillette  dans  la  Boucle  du 
Mouhoun (16,2% du revenu monétaire agricole régional), le maraîchage en région Centre (32,1%), les 
cultures de rente dans les Hauts Bassins (46,9%) ainsi que les cultures vivrières au Sahel (78,9%).  

Cette structure des revenus reflète  le potentiel des régions mais aussi  l’usage que  les ménages ont 
des marchés. L’importance des ventes et des achats par produit (appréhendée ici à partir du nombre 
de ménages qui s’y adonnent) et des périodes de vente des différents produits en comparaison de 
leurs  périodes  de  récolte,  permet  de  discuter  la  stratégie  des ménages.  L’analyse  s’appuie  sur  le 
travail  de  FEWSNET/USAID  (Profils  des  moyens  d’existence  des  ménages  –  Novembre  2009).  Il 
s’appuie  également  outre  les  graphiques  qui  suivent  sur  l’annexe  5  qui  détaille  le  calendrier  des 
ventes des ménages des régions et des provinces par produit. 

                                                 
2 Moyenne  Burkina  Faso :  vivrier  =  deux  tiers,  rente  =  environ  20%, maraîchage  = moins  de  10%,  fruit  et 
cueillette = chacun moins de 5%. 
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Boucle du Mouhoun (zone 3 Ouest, coton et céréales / zone 4 Ouest, céréales et transferts) 

Dans  cette  région,  les  provinces  du Mouhoun,  des  Balé  et  des  Banwa  se  situent  dans  la  zone 
3 (importance du coton) ; tandis que les provinces de la Kossi, du Sourou et du Nayala se situent dans 
la zone 4 localisée au nord de la précédente (importance des transferts).  

D’après FEWSNET,  la zone 3 (provinces du Mouhoun, des Balé et des Banwa) est plutôt riche et en 
situation de sécurité alimentaire dans laquelle 50% des ménages se rangent dans les groupes moyens 
et aisés même s’il existe un écart de richesse  important entre  les ménages moyens et  les ménages 
aisés. Cette zone dépend de  l’agriculture pluviale et produit une grande quantité de céréales ainsi 
que du coton, principale culture de rente. L’élevage est une ressource importante pour ceux qui ont 
les moyens, non  seulement pour  la  vente mais aussi pour  le  labour.  Les ménages pauvres et  très 
pauvres  ne  peuvent  produire  suffisamment  de  nourriture  pour  se  nourrir  et  sont  tributaires  du 
travail rémunéré et de la vente de produits de cueillette voire les mauvaises années de la migration 
pour trouver du travail et acheter des vivres.  

La  zone 4  (provinces de  la Kossi, du Sourou et du Nayala) est plus pauvre et en  situation de plus 
grande  insécurité alimentaire que  la zone 33. L’un des principaux problèmes dans cette zone est  la 
mauvaise qualité du  sol. Elle est  tributaire de  l’agriculture pluviale  céréalière4  (mil et  sorgho), des 
cultures de rente (niébé, arachide…) et de l’élevage sédentaire. Toutefois, la source de revenu la plus 
importante  pour  tous  les  groupes  de  richesse  est  constituée  par  les  envois  d’argent  de  ceux  qui 
possèdent des plantations de café et de cacao en côte d’Ivoire ou qui travaillent dans celles‐ci.  

Sources de nourriture liées au marché 
Dans la zone 3, seul un quart environ des besoins alimentaires annuels des ménages très pauvres provient de 
leurs propres récoltes, ils survivent en travaillant pour les autres et en achetant leur nourriture ou en recevant 
des paiements en nature ou des dons. Les ménages pauvres sont aussi tributaires du marché dans la mesure 
où ils achètent la même proportion de leur nourriture que les très pauvres. Toutefois, ils dépendent moins des 
dons, des paiements en nature et des prêts de nourriture car ils sont plus productifs. Les ménages moyens et 
aisés pourraient s’appuyer entièrement sur leur production comme source de nourriture, cependant ils 
consacrent leurs ressources aux cultures commerciales et vendent une partie de leurs céréales, préférant 
acheter des produits de base plus coûteux comme du riz. 
Dans la zone 4, les ménages moyens et aisés couvrent la quasi‐totalité de leurs besoins alimentaires avec leurs 
propres récoltes. La majorité d’entre‐eux pourraient être autosuffisants ou produire un excédent. Cependant, 
ils investissent dans les cultures de rente et vendent une partie de leurs céréales pour acheter des produits de 
première nécessité plus coûteux. Il y a une nette différence avec les ménages très pauvres qui ne peuvent 
vivre de leurs terres que pendant 2 mois. Bien qu’ils reçoivent de grandes quantités de nourriture sous forme 
de dons et de paiement en nature pour du travail agricole local, les ménages très pauvres dépendent 
néanmoins pour leur nourriture presque deux fois plus que les pauvres. 

Sources de revenus liées au marché 
Dans la zone 3, les ménages aisés sont en mesure de consacrer une plus grande part de leurs ressources aux 
cultures de rente (surtout le coton), par conséquent une plus grande partie de leur revenu provient de la 
vente de ces cultures que pour n’importe quel autre groupe de richesse. Les ménages moyens et aisés ont des 
structures de revenus assez proches. La majorité du revenu vient de la vente des récoltes tandis que le 
commerce et les ventes d’animaux d’élevage représentent la quasi‐totalité du reste. Les revenus des ménages 
pauvres et très pauvres reposent fortement sur le travail et la vente des produits de cueillette. Du fait qu’ils 
n’ont pas de moyens de cultiver beaucoup de coton, les ménages pauvres produisent et vendent aussi des 
cultures de rente comme le sésame et l’arachide. 
Dans la zone 4, l’élément le plus frappant est la grande dépendance à l’égard des envois d’argent de tous les 
groupes de richesse. Il faut souligner aussi la contribution importante des ventes d’animaux d’élevage dans 
une zone en principe agricole. Celles‐ci sont plus importantes que les ventes de cultures de rente pour tous les 
groupes de richesse. Bien que les ménages pauvres et très pauvres ne puissent couvrir tous leurs besoins 

                                                 
3 La proportion de personnes non nées dans la région est plus importante pour ces provinces de  la zone 3 que 
de la zone 4 plus pauvre (Indicateurs par province dans l’Annexe 2). 
4 Mis à part le riz irrigué dans la vallée du Sourou. 
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alimentaires avec leurs propres champs, ils vendent néanmoins une petite partie de leurs céréales pendant les 
mois qui suivent la récolte. 

Source : FEWSNET/USAID 

La récolte des principales cultures agricoles de la Boucle du Mouhoun est concentrée de septembre a 
décembre  tandis  que  la  commercialisation  s’étale  de  décembre  jusqu’en  juillet  (Fig.3  et  Fig.4). 
L’enquête PAM/CIRAD5 montre que  la diversité des produits vendus par  les ménages enquêtés est 
très importante les premiers mois de l’année, on en note quatorze pour les mois de janvier, février et 
mars (Annexe 5). Le nombre de ménages vendeurs réduit en août et devient très faible de septembre 
à novembre. La diversité des produits vendus est au minimum à cette période, on en compte sept 
seulement  en  octobre.  Le  niébé  permet  de  maintenir  un  certain  niveau  de  commercialisation 
pendant  cette  période  délicate  (octobre,  novembre).  En  décembre  janvier,  un  grand  nombre  de 
ménages achètent plusieurs produits (notamment du riz). Au niveau de  l’ensemble de  la région, on 
note  l’absence  de  certains  produits  dans  les  ventes  des  ménages  comme  les  fruits  (mangue, 
orange…) ou  les racines/tubercules qui sont  importés de  l’extérieur de  la région. Beaucoup plus de 
produits  sont  absents des  ventes  à  l’échelon provincial ou bien  sont extrêmement marginaux,  les 
marchés  locaux s’approvisionnent alors à  l’extérieur. Sur une vingtaine de produits recensés, entre 
neuf et douze seulement sont commercialisés par les ménages dans les provinces. Certains produits 
sont représentés seulement dans une province comme le fonio et le souchet cités seulement dans la 
province de la Kossi. L’analyse montre également des particularités selon les provinces : l’inexistence 
de ventes aux Banwa  les quatre derniers mois de  l’année, province pourtant située dans  la zone 3 
plus riche que la zone 4 ; l’importance des ventes de sésame à la Kossi ; l’importance du riz en début 
d’année au Mouhoun, aux Balé et aux Banwa ;  l’importance du niébé au Nayala et au Sourou ;  les 
faibles ventes de mil au Sourou et aux Balé et de maïs au Nayala et au Sourou comparé aux autres 
produits. 

Récoltes zones 3 et 4  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Maïs / sorgho                         

Mil                         

Riz                         

Coton                         

Sésame                         

Arachide                         

Niébé                         
Source : FEWSNET/USAID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Dans les graphiques qui suivent sur le nombre de ménages acheteurs et le nombre de ménages vendeurs par 
produit et par mois dans les régions, les ménages peuvent être comptés plusieurs fois en ordonné s’ils achètent 
ou vendent plusieurs produits.  Il convient donc de relativiser  le nombre de ménages. Le nombre de ménages 
acheteurs est plus élevé que  le nombre de ménages vendeurs car  les achats sont atomisés (petites quantités 
unitaires) alors que les ventes sont plus concentrées (quantités unitaires plus importantes).   
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Fig.3. Nombre de ménages acheteurs par produit et par mois dans la région B. du Mouhoun 
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Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

 
Fig.4. Nombre de ménages vendeurs par produit et par mois dans la région B. du Mouhoun 
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Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

 
Centre (zone 6 Périurbain de Ouagadougou) 

Cette  zone  est  la  plus  petite  du  zonage  de  FEWSNET/USAID  en  fonction  des  profils  de moyens 
d’existence.  Elle  est  influencée  tant par  la demande du marché que par  les offres d’emploi de  la 
capitale.  La  partie  rurale  de  cette  zone  est  orientée  vers  l’approvisionnement  de  la  capitale  en 
denrées agricoles, en animaux et en produits forestiers non ligneux. Elle est bien reliée aux marchés 
mais souffre de la mauvaise qualité de ses sols et de la petite taille des exploitations, conséquence de 
la forte densité de  la population. Une mauvaise année accroît  la migration de  la main d’œuvre vers 
Ouagadougou, ainsi que les envois d’argent des membres de la famille vivant dans la capitale.  
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Sources de nourriture liées au marché 
Un tiers seulement des besoins alimentaires des 
ménages très pauvres vient de leurs récoltes. Ils 
survivent surtout en achetant des denrées 
alimentaires sur le marché, le reste de leurs besoins 
alimentaires est satisfait par des paiements et des 
dons en nature reçus de ménages riches. Les 
ménages pauvres sont plus productifs et obtiennent 
une plus grande fraction de leurs besoins de leur 
propre production. Ils dépendent donc moins du 
marché que les ménages très pauvres. Les ménages 
des groupes moyens et aisés s’appuient presque 
entièrement sur leur production. 

Sources de revenus liées au marché 
Les ménages très pauvres se fondent sur leur travail 
(travail agricole, briques…) et la cueillette (PFNL, bois, 
sable…) pour la presque totalité de leurs revenus 
monétaires. Les trois autres groupes dépendent 
davantage de leur propre production animale ou 
végétale. Ce sont seulement les ménages moyens qui 
pratiquent les cultures maraîchères, les ménages 
pauvres s’en trouvent exclus faute de moyens pour 
financer l’apport initial. Les deux groupes de richesse 
supérieurs tirent une partie importante de leurs 
revenus d’activités commerciales. 

Source : FEWSNET/USAID 

Dans  la  région  Centre,  les  transactions  culminent  plutôt  entre  juin  et  août  du  fait  de  la 
commercialisation du niébé et de  l’arachide,  vraisemblablement  stockés plusieurs mois après  leur 
récolte  en  septembre  octobre  pour  en  obtenir  un  bon  prix.  Le  nombre  de  ménages  qui 
commercialisent le sorgho, et à un moindre degré le mil et le maïs, est également en augmentation à 
cette période.  La  tomate et d’autres  légumes  contribuent aux  revenus d’un nombre  important de 
ménages en début d’année de  janvier à avril. La structure du nombre de ménages acheteurs varie 
peu d’un mois à l’autre. Plusieurs produits ne sont pas vendus par les ménages dans cette région et 
province et proviennent donc de l’extérieur de la zone: fonio, souchet, fruits (Fig.5 et Fig.6). 

Récoltes  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Mil / sorgho                         

Maïs                         

Niébé                         
Arachide / voandzou                         

Sésame                         
Source : FEWSNET/USAID 

 
Fig.5. Nombre de ménages acheteurs par produit et par mois dans la région Centre 
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Fig.6. Nombre de ménages vendeurs par produit et par mois dans la région Centre 
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Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

 

Hauts Bassins (zone 2 Sud‐Ouest, fruits, coton et céréales / zone 3 Ouest, coton et céréales) 

La partie sud de  la  région Hauts Bassins  fait partie de  la zone 2 du zonage FEWSNET  tandis que  la 
partie nord fait partie de la zone 3 précédemment décrite pour la région Boucle du Mouhoun. Etant 
donné que le découpage administratif des provinces s’est fait de l’est à l’ouest pour cette région, on 
retrouve des caractéristiques des zones 2 et 3 pour  les provinces du Houet et du Kénédougou. Par 
contre, la province du Tuy est plus assimilable à la zone 3. 

La zone 2 est en situation de sécurité alimentaire tributaire de  l’agriculture pluviale. Elle produit de 
grands volumes de céréales (notamment du maïs) ainsi que du coton et des fruits (en particulier des 
anarcardes et des mangues) dont  les ventes contribuent à en faire une zone relativement riche. Le 
coton  est  la  culture  qui  rapporte  le  plus  d’argent  aux ménages, mais  de  plus  en  plus,  les  fruits 
(comme  les mangues)  sont  transformés dans  la  zone. Cette dépendance à  l’égard des  cultures de 
rente expose les ménages aux évolutions de prix sur les marchés internationaux.  

Rappelons  que  la  zone  3  est  elle  aussi  plutôt  riche  et  en  situation  de  sécurité  alimentaire  dans 
laquelle 50% des ménages se rangent dans les groupes moyens et aisés même s’il existe un écart de 
richesse  important  entre  les  ménages  moyens  et  les  ménages  aisés.  Cette  zone  dépend  de 
l’agriculture  pluviale  et  produit  une  grande  quantité  de  céréales  ainsi  que  du  coton,  principale 
culture  de  rente.  L’élevage  est  une  ressource  importante  pour  ceux  qui  ont  les  moyens,  non 
seulement pour la vente mais aussi pour le labour. Les ménages pauvres et très pauvres ne peuvent 
produire suffisamment de nourriture pour se nourrir et sont tributaires du travail rémunéré et de la 
vente de produits de cueillette voire les mauvaises années de la migration pour trouver du travail. 

Sources de nourriture liées au marché 
Dans la zone 2, les ménages très pauvres peuvent vivre de leurs propres récoltes pendant prés de 5 mois de 
l’année. Après quoi, ils dépendent du marché et, dans une large mesure des dons ; il est possible que ceux‐ci 
soient plus importants dans cette zone que dans la zone 3 du fait du plus grand nombre de musulmans. Les 
ménages moyens et aisés vendent une partie de leurs céréales et leurs cultures commerciales pour acquérir 
des produits de base plus coûteux comme du riz et des spaghettis. Comme ils élèvent des troupeaux de vache, 
ces groupes de richesse sont aussi en mesure de consommer du lait, qui représente une petite partie 
seulement de leur apport calorique mais améliore nettement leur régime alimentaire. 
Voir zone 3 dans Boucle du Mouhoun 
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Sources de revenus liées au marché 
Dans la zone 2, les sources de revenus ne sont pas très diversifiées. Les ventes de cultures de rente sont plus 
importantes pour les ménages moyens et aisés. Contrairement à de nombreuses autres zones, les ménages 
des 2 groupes les plus pauvres tirent une petite quantité d’argent du petit commerce qui est habituellement le 
domaine des femmes. Les groupes les plus aisés pratiquent le commerce sur une plus grande échelle, celui‐ci 
met en jeu l’achat et la revente de cultures dans un but lucratif ou la vente au détail de biens manufacturés 
comme le savon et le sucre. Il y a également une différence en termes de ventes d’animaux d’élevage entre les 
groupes de richesse ; les ménages pauvres et très pauvres sont souvent forcés de vendre leurs animaux à un 
jeune âge alors que les ménages moyens et aisés ont les moyens d’attendre jusqu’à leur maturité lorsque les 
prix sont plus élevés. 
Voir zone 3 dans Boucle du Mouhoun 

Source : FEWSNET/USAID 

Le nombre des ménages vendeurs et la diversité des produits culminent à deux périodes dans cette 
région :  de  décembre  à  février  grâce  à  la  commercialisation  du  sorgho  et  du maïs nouvellement 
récoltés mais  aussi  à  l’arachide,  à  l’orange  et  à  d’autres  produits  ;  puis  de mai  à  août  grâce  au 
déstockage du sorgho et du maïs mais aussi aux ventes de fruits et de légumes (mai, juin) et de niébé 
et  d’arachide  (juillet,  août)  ainsi  que  d’autres  produits.  Tous  les  produits  recensés  sont 
commercialisés par  les ménages dans  cette  région, même  si  certains  le  sont  sur une période  très 
courte  comme  le  voandzou/pois  de  terre  (uniquement  en  juillet),  le  souchet  (uniquement  en 
octobre),  les  fruits  autres  que  mangue  et  orange  (uniquement  en  février  et  mars),  le  fonio 
(uniquement en avril et mai). Etonnement, alors que le Kénédougou affiche une grande diversité de 
productions agricoles, c’est  la province qui compte  le moins de diversification dans  les ventes des 
ménages, qui n’ont pas déclaré lors de l’enquête vendre de mil, de fonio, de voandzou/pois de terre, 
de racine/tubercule, de légumes et de fruits (Annexe 5). L’auto‐approvisionnement paraît important 
dans  cette  province  pour  assurer  un  certain  niveau  de  diversification  alimentaire.  On  note  une 
complémentarité dans  les produits de diversification dans  le Houet et  le Tuy (pouvant favoriser  les 
échanges  entre  ces  deux  provinces) :  riz,  fonio,  tomate, mangue,  orange,  dans  le  Houet ;  autres 
céréales,  arachide,  sésame,  tubercule/racine,  autres  légumes,  autres  fruits,  dans  le  Tuy.  Les 
transactions d’achat sont elles plus nombreuses de novembre à janvier (Fig.7 et Fig.8). 

Récoltes  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Maïs                          

Sorgho / mil                         

Riz                         

Coton                         

Niébé                         
Voandzou                         

Sésame                         

Arachide                         
Fruits                         
Source : FEWSNET/USAID 
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Fig.7. Nombre de ménages acheteurs par produit et par mois dans la région Hauts Bassins 
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Fig.8. Nombre de ménages vendeurs par produit et par mois dans la région Hauts Bassins 
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Sahel (zone 7 Elevage et céréales Nord et Est – zone 8 Elevage transhumant et mil Nord) 

La  région  administrative  du  Sahel  recoupe  deux  zones  aux  profils  différents  que  l’on  retrouve 
également dans les provinces  du Seno et du Soum. Par contre la province du Yagha se situe dans la 
zone 7  (élevage et céréales)  tandis que  la province de  l’Oudalan se  trouve dans  la zone 8  (élevage 
transhumant et mil).  

Dans  la zone 7,  la production alimentaire est structurellement déficitaire,  les ménages des groupes  
aisés  et moyens  ne  réussissent  pas  à  couvrir  leurs  besoins  alimentaires  avec  le  produit  de  leurs 
récoltes. Mais  les  très  bonnes  années,  cette  zone  devient  le  « grenier  du  Sahel » et  fournit  des 
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céréales aux  zones voisines. Ces années  là,  les provinces du Yagha et une partie des provinces du 
Seno et du  Soum  se distinguent par  leurs  récoltes exceptionnelles.  Lors des  années normales,  les 
ménages  dépendent  fortement  du marché  céréalier  et  la  hausse  des  prix  peut  avoir  un  impact 
important  sur  leur  sécurité  alimentaire.  Les  mauvaises  années,  la  vente  d’animaux  est 
particulièrement importante. Le revenu tiré de la prospection d’or et les migrations sont importants 
tous les ans pour les ménages pauvres et très pauvres.  

La zone 8, à l’extrême nord du pays, est l’une de celles qui souffrent le plus d’insécurité alimentaire. 
Sur une  longue période,  il s’agit d’une population croissante d’anciennes régions pastorales de plus 
en plus dépendantes de  l’agriculture  et d’autres  sources de  revenus,  telles que  les migrations de 
main  d’œuvre  et  la  prospection  d’or.  Bien  que  l’élevage  soit  important  pour  tous  les  groupes  de 
richesse de la zone, les troupeaux de bovins se sont accumulés dans les mains des ménages aisés et 
moyens tandis que les ménages pauvres et très pauvres n’ont qu’un petit nombre de petits animaux 
et dépendent surtout de travaux occasionnels. La zone est fortement et structurellement déficitaire 
et  tous  les  groupes de  richesse dépendent beaucoup du marché pour  leur  approvisionnement en 
céréales provenant de l’extérieur. Cependant l’accès aux marchés est en général mauvais. De toutes 
les zones de moyens d’existence du pays, c’est la plus affectée par les évolutions des prix de marché 
des céréales et des animaux 

Sources de nourriture liées au marché 
Dans la zone 7, une année normale, tous les groupes de richesse 
se fondent sur le marché pour satisfaire une part importante de 
leurs besoins alimentaires ; les ménages très pauvres ne 
réussissent à tirer de leurs champs qu’environ 1/5eme de leurs 
besoins annuels. Cela rend les ménages de cette zone 
particulièrement vulnérables aux hausses des prix alimentaires. 
Les ménages pauvres et très pauvres obtiennent des prêts 
alimentaires pendant la période de soudure, avant la récolte.  
Dans la zone 8, les années normales, tous les groupes de 
richesse de cette zone dépendent fortement du marché pour 
leur alimentation. Les groupes très pauvres doivent acheter 70% 
de leurs nourriture, être payés en grains pour leur travail et 
obtenir des dons et des prêts alimentaires. Mais mêmes les 
ménages aisés ne couvrent qu’à peine plus de 50% de leurs 
besoins alimentaires avec leur récolte. Même dans les bonnes 
années, la récolte des ménages aisés et intermédiaires ne couvre 
pas plus de 7 mois de leurs besoins alimentaires. Les ménages 
pauvres et très pauvres qui satisfont par des paiements en 
nature une partie de leurs besoins alimentaires est beaucoup 
plus élevée que dans la zone 7. Dans cette zone, les paiements 
en nature sont très pratiqués à cause de la volatilité du marché 
due à l’éloignement des centres d’approvisionnement.  
Dans les deux zones, en termes de qualité de l’alimentation, il y 
a peu de variété dans le régime. Mil et sorgho sont les principaux 
aliments du traditionnel tô qui est la nourriture de base. Seuls 
les ménages des groupes aisés et moyens peuvent s’offrir du riz, 
ils peuvent aussi manger davantage de viande et de produits 
laitiers que leurs voisins pauvres. Mais bien qu’ils ne possèdent 
pas ou possèdent peu de bovins, les ménages pauvres et très 
pauvres peuvent satisfaire au moins une petite partie de leurs 
besoins alimentaires par la consommation de lait qu’ils reçoivent 
en paiement pour la garde des animaux des ménages aisés et 
moyens. Cela améliore nettement leur régime alimentaire, 
notamment des enfants, par comparaison avec la plupart des 
régions du pays. 

Sources de revenus liées au marché 
Dans la zone 7, la répartition du cheptel et 
des volailles est plus égale que dans la 
zone 8. Les trois groupes inférieurs 
reçoivent une part plus importante de 
leurs revenus des ventes d’animaux alors 
que les ménages les plus aisés en 
reçoivent une part moindre que dans la 
zone voisine. La productivité agricole est 
également supérieure dans cette zone et 
les ménages des groupes aisés et moyens 
vendent à la fois des céréales et des 
produits de rente. Par contre, l’importance 
des petites activités commerciales pour les 
ménages aisés et moyens est commune 
aux zones 7 et 8. 
Dans la zone 8, il y a une différence 
frappante entre les 2 groupes de richesse 
inférieurs et supérieurs. Les ménages aisés 
et intermédiaires tirent de l’élevage la 
majorité de leur revenu dont une partie 
importante vient d’activités commerciales. 
Par contre, les ménages pauvres et très 
pauvres, possédant peu d’animaux, ont 
des sources de revenus beaucoup plus 
diversifiées. Ils tirent aussi un revenu de 
leurs propres animaux et de la vente de 
poulets ainsi que du lait qu’ils vendent 
qu’ils ont reçu en rémunération partielle 
de la garde des animaux. Les petites 
activités commerciales comprennent 
notamment l’achat de céréales au marché 
pour les revendre avec profit au village, la 
vente de sucre, la vente de produits 
manufacturés et l’achat d’animaux pour 
les revendre avec profit. 

Source : FEWSNET/USAID 
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Dans  la  région Sahel,  la  saisonnalité des ventes et même des achats de produits agricoles est  très 
marquée. Les ventes succèdent à la période de récolte en s’effectuant plus massivement au premier 
semestre. Tandis que  le nombre d’acheteurs augmentent à  la période  suivante  (juin à  septembre) 
quand les  ménages manquent de céréales mais aussi d’autres types de produits comme le niébé. On 
note une diversification des produits vendus dans  le sens où  le nombre de ménages ayant déclaré 
avoir commercialisé de  l’arachide au cours des premiers mois de  l’année au cours de  l’enquête est 
plus  important que  ceux qui ont commercialisé  l’une ou  l’autre des céréales et que  le nombre de 
vendeurs de niébé et de voandzou n’est pas négligeable à cette période. Le sésame permet d’obtenir 
des revenus dés  le mois d’octobre. Cependant  la diversité des produits vendus par  les ménages est 
moins importante que dans les autres régions. On ne trouve pas (ou à un niveau très faible) de fonio, 
de  racine  et  tubercule,  d’oignon,  de  tomate,  d’autres  légumes,  de  fruits  autres  que mangue.  La 
diversité des produits proposés à la vente par les ménages est particulièrement faible dans le Yagha 
(arachide et sésame) et l’Oudalan (mil, sorgho et maïs) (Fig.9 et Fig.10). 

Récoltes  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Mil / sorgho                         

Maïs                         

Niébé                         

Arachide / sésame                         
Source : FEWSNET/USAID 

 
Fig.9. Nombre de ménages acheteurs par produit et par mois dans la région Sahel 
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Fig.10. Nombre de ménages vendeurs par produit et par mois dans la région Sahel 
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Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

Dans  le Sahel,  l’enquête PAM/CIRAD montre que 51,3% des ménages utilisent  le  revenu  issu de  la 
vente du cheptel pour acheter des biens alimentaires, ils sont moins nombreux à privilégier cet usage 
en  région Centre  (29,7%) et beaucoup moins nombreux dans  les Hauts Bassins  (11,9%) et dans  la 
Boucle  du  Mouhoun  (11,4%).  Au  sein  du  Sahel,  l’usage  alimentaire  du  revenu  issu  du  cheptel 
concerne même 90,9% des ménages dans la province de l’Oudalan. 

 

Synthèse du chapitre 2 

La production céréalière excède  les besoins de  la population de  façon structurelle dans  les régions 
Boucle du Mouhoun et Hauts Bassins. Par contre, la situation est structurellement déficitaire pour la 
région Centre  (lié à  la structure de sa population peu agricole) et varie selon  les années en  région 
Sahel.  L’examen des  situations provinciales montre des  contextes  contrastés  au  sein d’une même 
région.  Dans  les  régions  Boucle  du Mouhoun  et  Hauts  Bassins,  les  provinces  respectivement  du 
Sourou et du Houet connaissent des années à peine équilibrées voire déficitaires. Tandis que dans le 
Sahel,  les  provinces  du  Yagha  et  du  Séno  approvisionnent  leurs  voisines  en  céréales  les  bonnes 
années.  

Mais  la production de céréales n’est pas  seule explicative de  la  situation alimentaire et monétaire 
des ménages. Les apports des animaux d’élevage, du  lait, du niébé, du pois, de  la patate, du coton, 
de  l’arachide, de  l’igname, du  soja, du  sésame, des produits maraîchers  et  fruitiers  (même  si  ces 
derniers sont moins connus) sont plus ou moins importants dans chacune des provinces étudiées et 
sont à prendre en compte pour nuancer  les effets des seuls soldes céréaliers sur  les ménages. Par 
exemple,  dans  la  province  du  Sourou  de  la  Boucle  du  Mouhoun,  les  productions  de  niébé  et 
d’arachide donnent aux ménages  les moyens  financiers d’acquérir  les  céréales en provenance des 
provinces  voisines  qui  peuvent manquer  dans  leurs  greniers  car  les  bilans  céréaliers  ne  sont  pas 
toujours positifs.  

Au  sein  même  des  régions  et  des  zones  élaborées  par  FEWSNET,  on  note  des  différences  de 
stratégies selon les provinces et selon le niveau de richesse des ménages, qui font souvent appel au 
marché. Ils le font soit pour se procurer une alimentation que leur activité agricole peine à produire, 
soit  pour  se  procurer  des  revenus  à  partir  de  la  vente  de  culture  excédentaires  ou  de  rente  et 
accéder à des produits plus chers ou plus élaborés (riz, pâtes, produits de première nécessité…), soit 
pour spéculer sur  l’achat revente de marchandises et se procurer quelques  revenus d’appoint, soit 
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dans  la même optique pour écouler commercialement  les produits  forestiers non  ligneux. Ainsi,  le 
marché  est  indispensable  aussi  bien  aux ménages  pauvres  qu’au ménages  aisés  pour  des  raisons 
différentes. Le paiement du travail en nature ou  l’aide alimentaire sont aussi des voies partielles de 
solutions. 

On  note  une  complémentarité  entre  provinces  pouvant  favoriser  les  échanges  entre  elles.  Par 
exemple dans la Boucle du Mouhoun: on note une forte production de mil et de fonio dans la Kossi, 
de  sorgho  et  de maïs  dans  le Mouhoun  et  les  Balé,  de  riz  dans  le  Sourou.  Autre  exemple,  on 
relève dans  les Hauts Bassins:  la  forte présence dans  les  ventes des ménages de  riz, de  fonio, de 
tomate, de mangue, d’orange, dans  le Houet ; d’arachide, de sésame, de tubercule/racine, d’autres 
légumes que la tomate et l’oignon, d’autres fruits que la mangue et l’orange, dans le Tuy. 

 

3. SECURITE ALIMENTAIRE DES MENAGES 
 
La  sécurité alimentaire des ménages peut être appréhendée à partir de  la mise en perspective de 
plusieurs  indicateurs que sont :  le manque de nourriture éprouvé par  les ménages,  la présence des 
groupes  de  produits  dans  la  consommation  des  ménages,  le  niveau  de  diversification  de  leur 
alimentation, les restrictions alimentaires qu’ils s’imposent en période de soudure, la place des biens 
alimentaires dans leurs dépenses, leurs sources d’alimentation. Dans le chapitre 7, une typologie des 
ménages  qui  tiendra  compte  à  la  fois  de  la  perception  du  manque  de  nourriture  et  de  la 
diversification  de  l’alimentation  des  ménages  sera  élaborée,  pour  comprendre  si  la  relation  au 
marché peut avoir un pouvoir explicatif.      
 

3.1. Le manque de nourriture 
Dans l’enquête PAM‐CIRAD, il a été demandé aux ménages, par une question ouverte, les mois où ils 
ont manqué de nourriture au cours des douze mois écoulés. La question peut avoir été  interprétée 
de différentes façons par les ménages (périodes où ils ont du acheter de la nourriture, modifié leurs 
habitudes alimentaires, privilégié l’alimentation des enfants à celle des adultes, réduit le nombre de 
repas pour tout  le monde, où  les marchés étaient moins bien approvisionnés…). Les réponses sont 
subjectives mais reflètent les périodes considérées comme les plus difficiles pour chaque ménage.  

Cet indicateur est complémentaire à l’estimation faite par la DGPER de la couverture des besoins des 
ménages en termes d’excédent ou de déficit à partir des niveaux de production et de consommation 
des ménages  (état  de  remplissage  du  grenier  à  céréales).  Cette  estimation,  d’une  part,  concerne 
seulement les céréales, d’autre part, peut difficilement prendre en compte les mouvements de vente 
à la récolte et de rachat à la soudure de produits avec des conditions de marché fluctuantes. 

Plus des deux tiers des ménages enquêtés considèrent ne pas avoir manqué de nourriture au cours 
des douze mois précédant  l’enquête  soit qu’ils avaient  suffisamment  stocké,  soit qu’ils avaient pu 
suffisamment s’approvisionner sur  les marchés (Tab.4, Fig.11). Cependant cette proportion est plus 
faible dans  le  Sahel  (58,2%) que  dans  les Hauts Bassins  et  le Centre  (plus  de  70%).  La Boucle du 
Mouhoun occupe une  situation  intermédiaire mais plus proche de  ces deux dernières  régions. Au 
sein du  Sahel,  la province de  l’Oudalan occupe une  situation  critique puisque 24%  seulement des 
ménages n’ont pas manqué de nourriture à un moment donné et 60% en ont manqué pendant 5 ou 
6 mois. A l’opposé, la province de la Kossi dans la Boucle du Mouhoun se caractérise par un taux très 
élevé  de ménages  n’ayant  pas manqué  de  nourriture  (98,6%).  Enfin,  dans  l’ensemble  de  la  zone 
étudiée, une part non négligeable des ménages  (8,4%) déclare avoir manqué de nourriture quatre 
mois  et  plus  dans  l’année,  ces  ménages  souffrent  d’insécurité  alimentaire  chronique.  Ils  sont 
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fortement  représentés dans  la province de  l’Oudalan au Sahel et dans un moindre degré dans  les 
provinces de Nayala et des Banwa dans la Boucle du Mouhoun et du Soum dans le Sahel. 

Tab.4. Répartition des ménages en fonction du nombre de mois de manque de nourriture (%)  

Région  Province  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Total 

Kossi  98.6              1.4                      100

Mouhoun  65.0  5.0  16.7 6.7 3.3 1.7 1.7                   100

Sourou  64.0  6.0  22.0 8.0                            100

Balé  72.0  6.0  16.0 4.0 2.0                         100

Banwa  56.0  2.0  2.0 12.0 10.0 16.0 2.0                   100

Nayala  38.0  4.0  24.0 10.0 8.0 4.0 8.0 2.0             2.0  100

Boucle du 
Mouhoun 

Total   67.2  3.8  12.6 6.6 3.7 4.0 1.5 0.2             0.2  100

Kadiogo  71.7  2.6  10.3 8.2 3.4 1.6 1.0    0.2 0.2  0.2  0.3  0.3  100Centre 

Total  71.7  2.6  10.3 8.2 3.4 1.6 1.0    0.2 0.2  0.2  0.3  0.3  100

Houet  70.5  14.7  6.3 5.3       1.1 1.1             1.1  100

Kénédougou  69.1  18.2  9.1 3.6                            100

Tuy  89.5  7.0  1.8 1.8                            100

Hauts 
Bassins 

Total  72.6  14.3  6.2 4.6       0.8 0.8             0.8  100

Oudalan  24.0     2.0    6.0 20.0 40.0 2.0 4.0 2.0           100

Séno  68.0  20.0  4.0 6.0 2.0                         100

Soum  58.5  7.7  3.1 13.8 10.8 1.5 4.6                   100

Yagha  82.0  2.0  8.0 2.0 4.0 2.0                      100

Sahel 

Total  58.2  8.5  4.1 5.7 5.6 5.5 10.5 0.5 0.9 0.5           100

Total  68.9  8.4  8.3 6.1 2.5 2.2 2.5 0.4 0.2 0.1  0.0  0.1  0.4  100%
Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

Fig.11. Répartition des ménages en fonction du nombre de mois de manque de nourriture (%) 
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La proportion des ménages ayant manqué de nourriture a atteint en août en moyenne 35% de  la 
population enquêtée dans  le Sahel, 25% dans  la Boucle du Mouhoun, 20% dans  le Centre et 15% 
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dans les Hauts Bassins. Le manque de nourriture concernait 10% des ménages seulement au mois de 
juin dans  la Boucle du Mouhoun alors qu’il atteignait cette proportion dés  le mois de mars dans  le 
Sahel (Fig.12).  

Les  situations  des  provinces  sont  très  contrastées  par  rapport  aux  moyennes  régionales.  Dans 
l’Oudalan au Sahel,  la part des ménages qui ont manqué de nourriture a atteint 70% des ménages 
enquêtés  dés  le mois  d’avril  et  est  restée  à  ce  niveau  jusqu’en  septembre.  Dans  la  Boucle  du 
Mouhoun, la proportion de ménages manquant de nourriture dans le Nayala s’élève plus lentement 
que dans  les Banwa mais dépasse  les 50% de  la population en août et ne diminue qu’en octobre 
(Fig.13).  

Fig.12. Evolution annuelle de la part des ménages qui ont manqué de nourriture dans les régions (%) 
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Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

Fig.13. Evolution annuelle de la part des ménages qui ont manqué de nourriture dans les provinces (%) 
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Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

 

3.2. La présence des produits dans la consommation des ménages 

Dans  la Boucle du Mouhoun, rares sont  les produits qui n’ont pas été consommés par une majorité 
de ménages au cours des  sept  jours précédant  l’enquête PAM/CIRAD qui  s’est déroulée en pleine 
saison de soudure (Fig.14). Les produits les moins consommés sont les racines et tubercules ainsi que 
les  légumes et  fruits  riches en vitamine A  (carotte, courge, patate douce, mangue, papaye, melon, 
néré…).  Tous  les  autres  produits  proposés  ont  été  consommés  par  au moins  50%  des ménages 
enquêtés dans cette région. La raison la plus souvent invoquée pour ne pas avoir consommé certains 
produits est  l’insuffisance de  revenus  (Fig15). Des  raisons non spécifiées dans  le questionnaire ont 
également  été  invoquées  par  les  ménages,  probablement  la  faible  disponibilité  des  produits 
concernés. On note que  les quelques ménages qui n’ont pas  consommé de  céréales au  cours des 
sept derniers jours, ont surtout invoqué le prix élevé de celles‐ci, indiquant la présence de ménages à 
faible  revenus  dans  cette  région  car  les  prix  des  céréales  sont  bas  comme  il  sera  vu  loin.  Cette 
dernière  raison  est  aussi  massivement  mise  en  avant  pour  les  non‐consommateurs  de 
condiment/épice  et  poisson  frais.  Les ménages  qui  n’ont  pas  consommé  d’oléagineux  (arachide, 
soja…) l’attribuent à leurs revenus insuffisants mais aussi à leurs habitudes alimentaires. 

Dans  la  région  Centre,  on  note  une  proportion  très  élevée  de  non  consommateurs  de  foie/abat, 
boisson alcoolisée et  légumes  riches en vitamines A  (plus de 80% des ménages enquêtés) et à un 
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moindre  degré  d’œuf,  fruit  et  produit  laitier  (entre  50  et  80%)  au  cours  des  sept  derniers  jours 
(Fig.16). Les raisons  invoquées sont aussi majoritairement des revenus  insuffisants et à un moindre 
degré les habitudes alimentaires (Fig.17). Cette raison culturelle est surtout invoquée pour expliquer 
la non‐consommation de boisson alcoolisée, de sucre ou produit à base de sucre et de légume feuille. 
Les condiments/épices et produits associés sont beaucoup plus consommés que dans  la Boucle du 
Mouhoun  mais  considérés  comme  chers  par  les ménages  non  consommateurs,  leur  qualité  est 
également remise en question par une proportion non négligeable de ménages. Ce sont deux raisons 
aussi invoquées dans des proportions plus importantes que pour les autres produits par les ménages 
qui  n’ont  pas  consommé  de  poisson  dans  cette  région.  La  proportion  de ménages  n’ayant  pas 
consommé du poisson et des légumes feuilles est plus importante que dans la Boucle du Mouhoun. 

Dans  la  région  Hauts  Bassins,  entre  50  et  80%  des ménages  interrogés  n’ont  pas  consommé  de 
foie/abat, fruit et légume riches en vitamine A,  œuf et boisson alcoolisée, au cours des sept derniers 
jours  (Fig.18).  La  raison  qui  arrive  aussi  en  tête  pour  tous  les  produits  non  consommés  sauf  les 
céréales, est  l’insuffisance de revenus  (Fig.19). Le facteur culturel est aussi souvent  invoqué par  les 
non consommateurs de céréale, boisson alcoolisée et foie/abats. L’indisponibilité du produit pourrait 
avoir joué pour la non consommation de céréales, l’enquête ayant eu lieu en période de soudure. 

Enfin, dans  la région Sahel, plus de 90% des ménages n’ont pas consommé au cours des sept  jours 
précédent  l’enquête  de  fruit  et  légume  riches  en  vitamine A,  de  racine  ou  tubercule,  de  boisson 
alcoolisée  (Fig.20). Entre 50 et 90% des ménages n’ont pas  consommé de  foie/abat, d’autre  fruit, 
poisson frais, oléagineux,  légume feuille, œuf et  légumineuse. La seule raison  invoquée pour  la non 
consommation de céréale est l’inhabitude alimentaire (Fig.21). La proportion de ménages invoquant 
le  prix  élevé  du  condiment/épice  et  produit  assimilé,  de  la  racine/tubercule,  du  légume  riche  en 
vitamine A et du  foie/abat est un peu plus  importante que pour  les autres produits. Cependant,  la 
raison  l’emportant pour  tous  les produits  sauf pour  la  céréale est  comme pour  les autres  régions 
l’insuffisance de revenus. 
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Fig.14. Part des ménages qui ne consomment pas les produits dans la région Boucle du Mouhoun 
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Fig.15. Raisons invoquées pour la non consommation des produits dans la région Boucle du Mouhoun 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Céréale (y compris tô, bouillie, pâte alimentaire, pain)

Racine ou tubercule (y compris attiéké, gari, pomme de terre)

Légumineuse (haricots, pois, niébé, lentille, voandzou…)

Légume riche en vitamine A (carotte, courge, patate douce)

Légume feuille

Oléagineux (arachide, soja...)

Fruit riche en vitamine A (mangue, papaye, melon, néré…)

Autre légume

Autre fruit

Viande (bœuf, mouton, chèvre, lapin, poulet, canard…)

Foie/abat (rein, cœur, poumon)

Œuf (gâteau fait à base d’œuf)

Poisson frais, poisson séché, crustacé

Huile, graisse, beurre de karité

Fromage, yaourt, lait ou autre produit laitier

Sucre (y compris sucrerie, miel, canne a sucre)

Boisson alcoolisée

Condiment, soumbala, épice, bikalga, Maggi, piment, sel

Autre aliment tel que café ou thé

Prix élevés Mauvaise qualité du produit Habitude alimentaire Revenus insuffisants Autre raison
 

 
 



 57

Fig.16. Part des ménages qui ne consomment pas les produits dans la région Centre 
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Fig.17. Part des ménages qui ne consomment pas les produits dans la région Centre 
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Fig.18. Part des ménages qui ne consomment pas les produits dans la région Hauts Bassins 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Céréale (y compris tô, bouillie, pâte alimentaire, pain)

Racine ou tubercule (y compris attiéké, gari, pomme de terre)

Légumineuse (haricots, pois, niébé, lentille, voandzou…)

Légume riche en vitamine A (carotte, courge, patate douce)

Légume feuille

Oléagineux (arachide, soja...)

Fruit riche en vitamine A (mangue, papaye, melon, néré…)

Autre légume

Autre fruit

Viande (bœuf, mouton, chèvre, lapin, poulet, canard…)

Foie/abat (rein, cœur, poumon)

Œuf (gâteau fait à base d’œuf)

Poisson frais, poisson séché, crustacé

Huile, graisse, beurre de karité

Fromage, yaourt, lait ou autre produit laitier

Sucre (y compris sucrerie, miel, canne a sucre)

Boisson alcoolisée

Condiment, soumbala, épice, bikalga, Maggi, piment, sel

Autre aliment tel que café ou thé

 
 
Fig.19. Raisons invoquées pour la non consommation des produits dans la région Hauts Bassins 
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Fig.20. Part des ménages qui ne consomment pas les produits dans la région Sahel 
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Fig.21. Raisons invoquées pour la non consommation des produits dans la région Sahel 
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3.3. La diversification de l’alimentation des ménages 
Il convient d’affiner  l’analyse de  la diversification de  l’alimentation des ménages. Plusieurs  travaux 
ont  fait état du niveau de diversification des ménages au Burkina Faso  (IRD, ENIAM…). Mais pour 
pouvoir mettre en relation  le niveau de sécurité alimentaire des ménages enquêtés avec  leur accès 
au marché et  la  situation des marchés de proximité,  il a été nécessaire d’établir une  classification 
propre à l’étude. 

Une classification des ménages enquêtés à partir de la méthode des terciles généralement pratiquée 
par  les   nutritionnistes  et  le PAM  a  été  établie. Cette méthode donne  la même  valeur  à  tous  les 
groupes  de  produits  du  questionnaire  et  ne  définit  pas  a  priori  de  façon  arbitraire  le  nombre  de 
groupes de produits auxquels les ménages doivent avoir fait appel pour figurer dans une classe. Elle 
s’appuie sur la consommation des aliments la veille de l’enquête et non pas la semaine précédente. 

Pour  constituer  des  terciles  relatifs  au  niveau  de  diversification  alimentaire,  la  population  des 
ménages  a  été  répartie  en  fonction  du  nombre  de  groupes  de  produits  consommés  la  veille  de 
l’enquête (19 groupes de produits distingués dans le questionnaire) (Fig.22). Quelques ménages ont 
déclaré n’avoir pas mangé  la  veille et  les ménages qui ont  le plus diversifié  leur alimentation ont 
consommé des produits appartenant a 15 groupes.  
 

Fig.22. Répartition des ménages selon le nombre de groupes d’aliments consommés la veille 
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Source : Enquête ménages PAM/CIRAD 

 
Les terciles obtenus sont les suivants : 

- tercile 1 : 0 à 4 groupes de produits  consommés  (25,2% de  l’échantillon)  soit  les ménages 
« peu diversifiés » 

- tercile 2 : 5 à 7 groupes de produits  consommés  (36,1% de  l’échantillon)  soit  les ménages 
« moyennement diversifiés » 

- tercile 3 : 8 groupes et plus de produits consommés (38,8% de l’échantillon) soit les ménages 
« très diversifiés » 

 
L’importance des groupes varie selon  les régions (Fig.23). La Boucle du Mouhoun se caractérise par 
une  représentation  plus  faible  que  dans  les  autres  régions  de  ménages  à  l’alimentation  peu 
diversifiée et de ménages à  l’alimentation  très diversifiée. Les ménages  faisant partie du groupe à 
diversification  intermédiaire  y  sont  plus  nombreux  que  dans  les  autres  régions.  Les  régions  dans 
lesquelles  le  groupe  des ménages  à  l’alimentation  peu  diversifiée  est  le  plus  représenté  sont  les 
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Hauts  Bassins  et  le  Sahel  (environ  35%  des ménages).  Les  régions  dans  lesquelles  le  groupe  des 
ménages à l’alimentation très diversifiée est le plus représenté sont les Hauts Bassins, le Centre et le 
Sahel  (plus  de  40%  des  ménages).  Les  ménages  faisant  partie  du  groupe  à  diversification 
intermédiaire  sont donc moins nombreux dans  les Hauts Bassins  et  au  Sahel que dans  les  autres 
régions, montrant une situation assez inégalitaire dans ces régions à l’opposé de celle de la Boucle du 
Mouhoun. 
 

Fig.23. Répartition des ménages des régions selon leur niveau de diversification alimentaire 
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Source : Enquête ménages PAM/CIRAD 

 
Les résultats sont très contrastés selon les provinces dans la Boucle du Mouhoun et surtout au Sahel. 
Dans la Boucle du Mouhoun, les ménages qui diversifient le plus leur alimentation se trouvent dans 
les provinces de la Kossi et des Balé, ceux qui la diversifient le moins dans les provinces du Mouhoun 
et des Banwa, qui ne sont pourtant pas situées dans la zone la plus pauvre de la région (Fig.24). Dans 
le Sahel, une grande majorité de ménages de l’Ouadalan ont une alimentation peu diversifiée (96% !) 
tandis que la situation est totalement inversée dans la province du Yagha où 88% des ménages sont 
considérés  comme  ayant  une  alimentation  diversifiée  ou  très  diversifiée  (52%  très  diversifiée !) 
(Fig.26). Dans les Hauts Bassins, la province du Kénédougou se caractérise par une proportion moins 
importante  que  dans  les  deux  autres  régions  de  ménages  à  l’alimentation  peu  diversifiée, 
probablement en lien avec la forte diversification de la production agricole de cette province (Fig.25). 
 
Fig.24. Répartition des ménages de la Boucle du Mouhoun selon leur niveau de diversification alimentaire 
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Source : Enquête ménages PAM/CIRAD 
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Fig.25. Répartition des ménages des Hauts Bassins selon leur niveau de diversification alimentaire 
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Source : Enquête ménages PAM/CIRAD 

 
Fig.26. Répartition des ménages du Sahel selon leur niveau de diversification alimentaire 
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Source : Enquête ménages PAM/CIRAD 

 

3.4. Les restrictions alimentaires 
L’enquête a été réalisée en période de soudure, propice à observer les restrictions alimentaires que 
s’imposent  les ménages.  L’hypothèse  sous‐jacente  est  que  les ménages manquant  de  nourriture 
finissent par réduire le nombre de repas pris par jour. En moyenne, les adultes prennent deux repas 
par jour au lieu de trois dans plusieurs provinces de la région Sahel : l’Oudalan, le Séno, le Yagha ; et 
dans  la province du Houet des Hauts Bassins  (Tab.5). Dans un plus grand nombre de provinces,  le 
nombre de repas est de trois au lieu de quatre par jour pour les enfants. Pourtant, dans les provinces 
du Yagha, du Séno et du Houet,  il a été vu précédemment que  la proportion de ménages qui ont 
manqué de nourriture quatre mois et plus est assez faible.  

Il faudrait croiser ces données avec les pratiques habituelles concernant le nombre de repas pris par 
jour. Par ailleurs,  la restriction alimentaire peut très bien ne pas concerner  le nombre de repas pris 
par jour mais la quantité ou la richesse des plats ingérés à chaque repas. Cet indicateur paraît donc 
peu intéressant en l’absence de repère à utiliser pour la mesure de la sécurité alimentaire. 
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Tab.5. Nombre moyen de repas pris la veille de l’enquête (août) par les enfants et les adultes  

Région  /Province  Adulte  Enfant 

Kossi  3 3

Mouhoun  3 4

Sourou  3 4

Balé  3 4

Banwa  3 3

Nayala  3 4

Boucle du Mouhoun 

Total   3 4

Kadiogo  3 3Centre 

Total  3 3

Houet  2 3

Kénédougou  3 3

Tuy  3 3

Hauts Bassins 

Total  3 3

Oudalan  2 3

Séno  2 3

Soum  3 4

Yagha  2 3

Sahel 

Total  2 3
Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

 

3.5. Place de l’alimentation dans les dépenses des ménages 
Bien que  les ménages soient en grande majorité agriculteurs,  l’alimentation reste  le principal objet 
de dépense pour un très grand nombre d’entre‐eux, en particulier dans le Sahel (97,2% des ménages) 
et le Centre (87,8%), pointant l’importance du marché pour assurer leur sécurité alimentaire (Tab.6).  

Le  niveau  des  dépenses  varie  en  fonction  des  régions6.  Selon  l’INSD,  le  poids  des  produits 
alimentaires, boissons et tabac, dans la dépense de consommation des ménages s’établissait à 57,4% 
pour  la Boucle du Mouhoun, 56,4% pour  le  Sahel, 44,3% pour  les Hauts Bassins et 33,4% pour  le 
Centre pour une moyenne nationale de 48,8%. L’ENIAM donne des résultats assez semblables :  les 
dépenses alimentaires représenteraient 49,8% des dépenses des ménages en milieu rural et 55,2% 
en milieu urbain pour une moyenne de  l’ensemble de 51,6%. Les résultats de l’enquête PAM‐CIRAD 
peuvent avoir subi le biais de la période d’enquête (soudure) et surestimé la place de l’alimentation 
dans les dépenses des ménages. Par contre, ils sont plus conformes à ceux de l’ENIAM qu’à ceux de 
l’INSD concernant le poids relatif plus élevé des dépenses alimentaires en milieu urbain. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6  L’INSD  a  établi  par  région  la  dépense  totale  annuelle moyenne  par ménage  (autoconsommation  et  dons 
inclus) à 703.000 FCFA pour la Boucle du Mouhoun, 764.000 FCFA pour le Sahel, 961.000 FCFA pour les Hauts 
Bassins  et  1.604.000  FCFA  pour  le  Centre  pour  une moyenne  nationale  de  866.000  FCFA  (Enquête  sur  les 
conditions de vie des ménages, 2003). 
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Tab.6. Répartition des ménages selon leur première dépense (%) 

Région  Province  Nour‐
riture 

Imp‐
ôts 

Loge‐
ment 

Vête
ments 
produ
its 

ména
gers 

Invest
issem
ent : 
bétail, 
stock 

Trans
port 

Santé  Eau 
potable 

Scola
‐rité 

Autres  Total

Kossi  69.6        2.9 4.3    7.2    15.9    100

Mouhoun  26.7           6.7 1.7 63.3    1.7    100

Sourou  58.0        6.0       12.0    10.0  14.0 100

Balé  92.0        6.0    2.0             100

Banwa  46.0        6.0 16.0 2.0       28.0     100

Nayala  52.0                 30.0    10.0     100

Boucle du 
Mouhoun 

Total   57.5        3.7 5.0 1.1 18.2    10.9  3.5 100

Kadiogo  87.8     2.9 0.6       4.0 0.2  4.5     100Centre 

Total  87.8     2.9 0.6       4.0 0.2  4.5     100

Houet  65.3     7.4 2.1 1.1    9.5 2.1  3.2  9.5 100

Kénédougou  21.8  1.8    3.6 1.8    27.3    7.3  36.4 100

Tuy  49.1        3.5 3.5    26.3    5.3  12.3 100

Hauts 
Bassins 

Total  56.7  0.3 5.4 2.5 1.5    14.2 1.5  4.0  13.9 100

Oudalan  100.0                          100

Séno  100.0                            100

Soum  96.9           1.5          1.5    100

Yagha  90.0  4.0          2.0 4.0         100

Sahel 

Total  97.2  0.8       0.4 0.4 0.8    0.4%  100
Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

 

3.6. Sources d’alimentation des ménages 
Le marché  est une  source d’alimentation  importante des ménages puisque  entre 64%  (Boucle du 
Mouhoun) et 82% (Hauts Bassins) des aliments consommés par les ménages au cours des sept jours 
précédant  l’enquête7 sont obtenus par achat  (Tab.7).  Il  faut rappeler que  le poids du marché n’est 
pas représentatif d’une situation moyenne car l’enquête s’est déroulée en période de soudure. Ceci 
peut expliquer que  le poids des achats comme source d’alimentation soit plus  important dans une 
province à dominante  rurale comme  le Séno  (87,8%) que dans une province à dominante urbaine 
comme le Kadiogo dans le centre (79,3%). 

L’auto‐approvisionnement  est  aussi  une  source  d’alimentation  importante,  en  particulier  dans  la 
Boucle du Mouhoun où il représente un tiers des aliments consommés, surtout dans la province des 
Balé.  Dans  cette  province,  l’aide  alimentaire  et  d’autres  formes  d’approvisionnement  paraissent 
compenser un marché en retrait. 

Le  troc  est  peu  cité  comme  principale  source  d’alimentation  des  ménages  mais  il  n’est  pas 
négligeable comme mode d’échange d’après  l’enquête. Les provinces dans  lesquelles  le  troc est  le 
plus  répandu  se  situent  dans  la  Boucle  du Mouhoun :  20%  des ménages  pratiquent  le  troc  au 
Mouhoun, 14,3% aux Banwa, 10% à  la Kossi. Le troc n’est pas négligeable non plus au Kénédougou 
(Hauts Bassins), au Nayala  (Boucle du Mouhoun) et à un moindre degré au Soum  (Sahel). Dans  les 
autres provinces, moins de 5% des ménages pratiquent ce mode d’échange. Les produits concernés 
sont essentiellement les céréales et à un moindre degré le niébé, le voandzou et les tubercules. 
 

                                                 
7 Le nombre d’observations par ménage est le nombre de produits que le chef de ménage a cité comme ayant 
été consommé par son ménage au moins une fois au cours des 7 derniers jours. 
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Tab.7. Répartition des produits consommés par les ménages en fonction de leur principale source  

Région  Province  Auto‐
fourniture 

Achat  Emprunt  Troc  Aide 
alimentaire 

Travail 
payé en 
nature 

Autre 

Kossi  32.9% 63.4%    0.5% 0.5%     2.6%

Mouhoun  32.7% 63.8%    0.3%    2.6% 0.6%

Sourou  36.5% 62.9%       0.2%     0.4%

Balé  61.0% 2.4%    1.8% 4.3%  1.8% 28.7%

Banwa  21.4% 77.5%    0.7% 0.2%  0.2%   

Nayala  20.5% 77.5%       0.9%     1.2%

Boucle du 
Mouhoun 

Total   31.4% 63.8%    0.4% 0.7%  0.5% 3.2%

Kadiogo  17.9% 79.3%       0.1%     2.7%Centre 

Total  17.9% 79.3%       0.1%     2.7%

Houet  11.9% 88.0% 0.1%            

Kénédougou  38.0% 60.6%    0.2% 0.4%     0.8%

Tuy  27.7% 70.4% 0.2%    0.5%  0.9% 0.2%

Hauts 
Bassins 

Total  17.7% 81.8% 0.1% 0.0% 0.1%  0.1% 0.2%

Oudalan  11.8% 83.3%    0.5%       4.3%

Séno  10.9% 87.8%             1.3%

Soum  25.7% 72.5%    0.2%    1.2% 0.4%

Yagha  21.2% 67.5%    0.5%       10.8%

Sahel 

Total  18.0% 76.9%    0.3%    0.3% 4.5%
Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

 

Synthèse du chapitre 3 

Plus des deux tiers des ménages enquêtés considèrent ne pas avoir manqué de nourriture au cours 
des douze mois précédant  l’enquête  soit qu’ils avaient  suffisamment  stocké,  soit qu’ils avaient pu 
suffisamment s’approvisionner sur  les marchés. Cependant cette proportion est plus  faible dans  le 
Sahel (58,2%) que dans les Hauts Bassins et le Centre (plus de 70%). La Boucle du Mouhoun occupe 
une  situation  intermédiaire mais  plus  proche  de  ces  deux  dernières  régions. Au  sein  du  Sahel,  la 
province de  l’Oudalan occupe une situation critique  (60% des ménages déclarent avoir manqué de 
nourriture pendant cinq ou six mois) tandis que la province de la Kossi dans la Boucle du Mouhoun se 
caractérise par un  taux  très élevé de ménages n’ayant pas manqué de nourriture  (presque 100%). 
Une part non négligeable des ménages (8,4%) déclarent manquer de nourriture quatre mois et plus 
dans  l’année,  ces  ménages  souffrent  d’insécurité  alimentaire  chronique.  Ils  sont  fortement 
représentés dans la province de l’Oudalan au Sahel et dans un moindre degré dans les provinces du 
Nayala et des Banwa dans la Boucle du Mouhoun et du Soum dans le Sahel. Dans l’Oudalan au Sahel, 
la part des ménages qui déclarent avoir manqué de nourriture a atteint 70% des ménages enquêtés 
dés  le mois d’avril et est  restée  à  ce niveau  jusqu’en  septembre. Dans  la Boucle du Mouhoun,  la 
proportion de ménages déclarant manquer de nourriture dans le Nayala s’élève plus lentement que 
dans les Banwa mais dépasse les 50% de la population en août et ne diminue qu’en octobre.  

Le niveau de diffusion des 19 groupes de produits proposés par les enquêteurs et consommés par les 
ménages  au  cours  des  sept  derniers  jours  est  paradoxalement  plus  important  dans  la  Boucle  du 
Mouhoun  que  dans  les  autres  régions.  Peu  de ménages  dans  l’ensemble  de  la  zone  d’étude  ont 
récemment  consommé  des  fruits  et  légumes  riches  en  vitamines  A  ou  de  racines  et  tubercules, 
probablement peu disponibles  sur  les marchés à  cette période  (août).  Les  raisons  invoquées pour 
n’avoir  pas  consommé  certains  produits  sont  diverses  et  diffèrent  selon  les  produits  mais  les 
ménages  évoquent  souvent  quelle  que  soit  la  région  la  faiblesse  de  leurs  revenus  et  le  prix  des 
produits,  notamment  pour  les  céréales,  les  condiments/épices  et  le  poisson,  ce  qui  pointe  le 
problème d’accès monétaire aux biens alimentaires.  
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Concernant  la diversification de  l’alimentation des ménages,  le tercile des ménages à  l’alimentation 
très diversifiée est peu représenté dans la Boucle du Mouhoun mais également celui à l’alimentation 
peu diversifiée par rapport aux trois autres régions. On note une situation plus  inégalitaire dans  les 
Hauts  Bassins  et  au  Sahel  que  dans  les  autres  régions  et  en  particulier  que  dans  la  Boucle  du 
Mouhoun, avec une proportion plus  importante de ménages à  l’alimentation  très diversifiée mais 
aussi une proportion plus importante de ménages à l’alimentation peu diversifié. Là aussi, la situation 
des  provinces  diffère  beaucoup  au  sein  des  régions,  en  particulier  en  Boucle  du Mouhoun  et  au 
Sahel. 

Les  dépenses  alimentaires  constituent  la  principale  dépense  pour  une majorité  de ménages  dans 
toutes  les  régions du Burkina  Faso, en particulier dans  les  régions Centre et  Sahel. Dans  la quasi‐
totalité des provinces, le marché est la principale source d’alimentation des ménages, bien au dessus 
de  l’auto‐approvisionnement,  confirmant  le  fait  que  quelles  que  soient  les  classes  sociales  et  la 
localisation des ménages, le marché est indispensable à l’alimentation.  

 

4. CARACTERISTIQUES DES MARCHES  
 
Les ménages peuvent aussi effectuer  leurs  transactions bord champs, à domicile, par  le biais d’un 
groupement ou sur un marché physique. 142 marchés ont été enquêtés de façon exhaustive, soit la 
totalité des marchés physiques cités par les ménages comme étant l’un des lieux de transaction sur 
lesquels ils s’approvisionnent ou écoulent leur production. Le questionnaire a été administré auprès 
du responsable de marché ou parfois d’une autorité locale en remplacement. 

 

4.1. Types de marchés 

Les marchés  fréquentés  par  les ménages  sont  décrits  par  les  responsables  enquêtés  comme  des 
marchés uniquement de détail/proximité (81%) c'est‐à‐dire sur lesquels les échanges portent a priori 
sur de petites quantités pouvant aller de quelques assiettes ou louches jusqu’à quelques sacs (Tab.8). 
Un petit nombre de marchés  (27  sur  les 142)  sont  considérés  comme des marchés également de 
collecte ou de gros c'est‐à‐dire sur  lesquels  les transactions peuvent se faire entre grossistes, semi‐
grossistes, détaillants et producteurs et peuvent porter aussi sur des quantités plus importantes.  

Tab.8. Répartition des marchés enquêtés selon le type de marché 

Région  Province  Gros  Collecte  Détail/proximité Total 

Kossi  1  2 7 10 

Mouhoun  1     5 6 

Sourou     2 5 7 

Balé        8 8 

Banwa  2  4 4 10 

Boucle du 
Mouhoun 

Nayala        8 8 

Centre  Kadiogo  3  2 33 38 

Houet  2     10 12 

Kénédougou        8 8 

Hauts 
Bassins 

Tuy     1 7 8 

Oudalan  1  1 3 5 

Séno        7 7 

Soum  4  1 4 9 

Sahel 

Yagha        6 6 

Total  14  13 115 142 
Source : Enquête marchés étude PAM/CIRAD 
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4.2. Infrastructures d’accès aux marchés 
L’enquête  montre  qu’il  existe  une  grande  diversité  de  type  de  routes  principales  menant  aux 
marchés  (Tab.9).  39,4%  des marchés  sont  accessibles  par  route  aménagée,  32,4%  par  route  non 
aménagée  et  24,6%  par  route  bitumée.  Cette  dernière  proportion  n’est  pas  représentative  de 
l’importance des routes bitumées dans le réseau routier de la zone d’étude mais montre simplement 
que les marchés s’établissent  dans les zones les plus faciles d’accès pour les populations. De plus, 20 
des 34 marchés accessibles par  route bitumée  se  trouvent dans  la province du Kadiogo en  région 
Centre  et  neuf  dans  la  province  du  Houet  dans  la  région  des  Hauts  Bassins montrant  l’effet  du 
développement des grandes villes de proximité sur l’aménagement des infrastructures routières des 
communes rurales dans leurs provinces. 

Les marchés  les plus difficilement accessibles physiquement se situent dans  les régions du Sahel et 
de  la  Boucle  du Mouhoun  avec  respectivement  100%  et  94%  de marchés  accessibles  par  pistes, 
routes en  terre non aménagées ou aménagées. Ces  résultats  sont conformes avec  les données de 
l’INSD (2008) selon lesquelles le réseau routier bitumé est de 486 km dans les Hauts Bassins, 139 km 
dans le Centre (région à la superficie largement inférieure) et seulement une soixantaine de km dans 
chacune des régions du Sahel et de la Boucle du Mouhoun (Annexe 2). 

Tab.9. Répartition des marchés enquêtés selon le type de route les desservant 

Région  Province  Bitumée  Pavé 
Terre 

aménagée 
Terre non 
aménagée 

Autre  Total 

Kossi        6 4    10

Mouhoun  1  1 2 2    6

Sourou        3 2 2  7

Balé  1     6 1    8

Banwa        5 4 1  10

Boucle du 
Mouhoun 

Nayala        7    1  8

Centre  Kadiogo  20     11 7    38

Houet  9     1 2    12

Kénédougou 1     4 3    8

Hauts 
Bassins 

Tuy  2     3 1    8

Oudalan        2 3    5

Séno           7    7

Soum        5 4    9

Sahel 

Yagha           6    6

Total  34  1 55 46 4  142
Source : Enquête marchés étude PAM/CIRAD 

 

4.3. Praticabilité de l’accès aux marchés 
L’enquête ménages montre  que  l’accès  physique  aux marchés  est  beaucoup  plus  facile  dans  les 
régions  Centre  (72%)  et  Hauts  Bassins  (79,5%)  que  dans  les  régions  Sahel  (33,4%)  et  Boucle  du 
Mouhoun  (34,5%).  Pour  ces  dernières,  près  des  deux  tiers  des ménages  peuvent  difficilement  se 
rendre  sur  leur  principal marché  de  transaction8  tandis  qu’ils  sont moins  de  30%  dans  les  deux 
premières  régions  (Tab.10).  Les  voies  de  type  pistes  de  terre  non  aménagées  ou  aménagées 
deviennent  très peu empruntables en saison pluvieuse  (juin,  juillet, aout et parfois septembre), vu 
leur  état  dégradé  par  l’écoulement  des  eaux.  Certaines  zones  rurales  peuvent  ainsi  se  retrouver 
isolées.  

                                                 
8 Dans le sens volume des transactions effectuées et non pas fréquence des visites. 



 68

Cependant,  il  existe  de  grandes  différentes  entre  provinces  au  sein  des  régions  puisque  l’accès 
physique aux marchés est très problématique dans les provinces des Banwa (Boucle du Mouhoun) et 
du  Yagha,  où  peu  de ménages manquent  de  nourriture,  et  de  l’Oudalan  (Sahel) ;  alors  qu’il  l’est 
beaucoup moins  dans  les  provinces  du  Nayala  (Boucle  du Mouhoun),  où  beaucoup  de ménages 
manquent  de  nourriture,  et  du  Soum  (Sahel),  qui  compte  une  part  supérieure  à  la moyenne  de 
population  urbaine.  Les  résultats  concernant  les  deuxième  et  troisième  lieux  de  transaction 
confirment  les  tendances  précédentes  avec  de  grosses  difficultés  en  saison  des  pluies  pour  les 
provinces de l’Oudalan et du Yagha au Sahel.  

Tab.10. Répartition des ménages selon la qualité du chemin d’accès aux lieux de transaction 

1er lieu de transaction  2ème lieu de transaction 3ème lieu de transaction 

 Région et province 
  

Toujours 
praticable 

Impraticable 
en saison 
pluvieuse 

Toujours 
praticable 

Impraticable 
en saison 
pluvieuse 

Toujours 
praticable 

Impraticable 
en saison 
pluvieuse 

Kossi  31.4% 68.6% 32.3% 67.7% 50.0%  50.0%

Mouhoun  48.0% 52.0% 71.4% 28.6% 33.3%  66.7%

Sourou  44.9% 55.1% 44.0% 56.0% 22.2%  77.8%

Balé  28.6% 71.4% 37.9% 62.1% 25.0%  75.0%

Banwa  6.0% 94.0%  

Nayala  66.7% 33.3% 41.9% 58.1% 50.0%  50.0%

Boucle du 
Mouhoun 

Total  34.5% 65.5% 39.4% 60.6% 32.2%  67.8%

Kadiogo  72.0% 28.0% 80.5% 19.5% 73.2%  26.8%Centre 
   Total  72.0% 28.0% 80.5% 19.5% 73.2%  26.8%

Houet  90.2% 9.8% 91.2% 8.8% 80.0%  20.0%

Tuy  56.9% 43.1% 58.6% 41.4% 80.0%  20.0%

Kénédougou  39.2% 60.8% 52.6% 47.4%  

Hauts Bassins 
  

Total  79.5% 20.5% 80.2% 19.8% 80.0%  20.0%

Oudalan  8.0% 92.0%    100.0% Manq. Pro.  100.0%

Séno  52.0% 48.0% 55.6% 44.4% 57.8%  42.2%

Soum  61.5% 38.5% 51.6% 48.4% 41.7%  58.3%

Yagha     100.0%    100.0%  

Sahel 

Total  33.4% 66.6% 44.8% 55.2% 51.2%  48.8%
Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

Notons que l’accès au marché est dépendant également des conditions de sécurité aussi bien sur les 
routes que sur les places de marché, qui n’ont pas été prises en compte dans les questionnaires.  

 

4.4. Fréquence d’ouverture des marchés 
L’enquête marchés montre que 32,9% des marchés sont ouverts aux ménages tous les jours, 14,3% le 
sont chaque trois jours donc 2‐3 fois par semaine et 32,1% le sont une fois par semaine (Tab.11). La 
proportion des marchés ouverts quotidiennement est beaucoup plus  importante dans  les provinces 
du Kadiogo (Centre) et du Houet (Hauts Bassins) puisque c’est le cas respectivement de 28 marchés 
sur 40 enquêtés et 10 marchés sur 12 enquêtés. A  l’opposé,  la totalité des marchés enquêtés dans 
les provinces de la Kossi (Boucle du Mouhoun), de l’Oudalan (Sahel) et du Yagha (Sahel) et la plupart 
des marchés dans les provinces des Banwa (Boucle du Mouhoun) et du Kénédougou (Hauts Bassins) 
ne  sont  ouverts  qu’une  fois  par  semaine.  Il  existe  une  autre  fréquence  d’ouverture  beaucoup 
pratiquée en milieu  rural  (Boucle du Mouhoun et Hauts Bassins en particulier) qui est  l’ouverture 
chaque cinq jours, enregistrée par les enquêteurs dans la modalité « autre » puisque non anticipée. 
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Tab.11. Répartition des marchés selon leur fréquence d’ouverture 

Région  Province  Tous les 
jours 

1 fois par 
semaine 

Chaque 2 
jours 

Chaque 3 
jours 

Autre  Total 

Kossi     10          10

Mouhoun  2          4  6

Sourou     1    2 4  7

Balé              8  8

Banwa     9          10

Boucle du 
Mouhoun 

Nayala  1          7  8

Centre  Kadiogo  26 1 1 10    38

Houet  10 2          12

Kénédougou  1 5       2  8

Hauts 
Bassins 

Tuy  1 2       2  8

Oudalan     5          5

Séno  2 1 1 3    7

Soum  1 3    5    9

Sahel 

Yagha     6          6

Total  44 45 2 20  27   142
Source : Enquête marchés étude PAM/CIRAD 

L’enquête ménages  qui montre  que  le  principal marché  fréquenté  par  les ménages  de  la  région 
Centre et à un moindre degré de  la région Hauts Bassins est ouvert tous  les  jours pour une grande 
partie des ménages  (respectivement 87,6% et 60,5% des ménages) ce qui  leur donne une certaine 
flexibilité pour effectuer  leurs  transactions  (Tab.12). C’est beaucoup moins  le  cas dans  les  régions 
Sahel  et  Boucle  du  Mouhoun  dont  une  partie  importante  des  ménages  doit  se  contenter 
d’ouvertures plus espacées, ce qui est peut‐être aussi explicatif de  la plus grande diversification du 
nombre de marchés pour ces ménages. 

Tab.12. Répartition des ménages selon la fréquence d’ouverture du premier lieu de transaction 

Région  Province 
Tous les 
jours 

1 fois par 
semaine 

Chaque 2 
jours 

Chaque 3 
jours 

1 fois par 
mois 

Autre (chaque 
5 jours) 

Kossi  10.1% 88.4%          1.4%

Mouhoun  42.6% 12.8%          44.7%

Sourou  4.0% 24.0%    18.0%    54.0%

Balé     15.0%          85.0%

Banwa  18.4% 81.6%            

Nayala  32.4%             67.6%

Boucle du 
Mouhoun 

Total  17.7% 45.4%    3.6%    33.3%

Kadiogo  87.6% 3.0% 0.8% 8.4%    0.2%Centre 
   Total  87.6% 3.0% 0.8% 8.4%    0.2%

Houet  75.0% 14.1% 1.1%    1.1%  8.7%

Tuy  3.8% 75.0%          21.2%

Kénédougou  41.2% 33.3%    2.0%    23.5%

Hauts Bassins 
  

Total  60.5% 25.4% 0.8% 0.2% 0.8%  12.3%

Oudalan  2.0% 95.9% 2.0%         

Séno  18.0% 38.0% 20.0% 24.0%      

Soum  33.8% 36.9% 1.5% 27.7%      

Yagha  8.0% 84.0%    8.0%      

Sahel 
 

Total  16.3% 60.6% 7.0% 16.1%      
Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 
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Le tab.13 montre qu’il y a une bonne concordance entre  les réponses des ménages (échantillon de 
ménages dans  les provinces)  et des  responsables de marchés  (enquête  exhaustive)  concernant  la 
fréquence d’ouverture des marchés. 

Tab.13. Répartition des ménages et des marchés selon la fréquence d’ouverture du premier lieu de 
transaction 

Région  Province  Ouverture 
quotidienne 
(d’après les 
marchés) 

Ouverture 
hebdomadaire
(d’après les 
marchés) 

Ouverture 
quotidienne 
(d’après les 
ménages) 

Ouverture 
hebdomadaire
(d’après les 
ménages) 

Kossi  0 100 10,1  88,4

Mouhoun  33,3 0 42,6  12,8

Sourou  0 14,3 4,0  24

Balé  0 0 0  15

Banwa  0 90 18,4  81,6

Boucle du 
Mouhoun 

Nayala  12,5 0 32,4  0

Centre  Kadiogo  70 0,4 87,6  3

Houet  83,3 16,7 75  14,1

Kénédougou  12,5 62,5 3,8  75

Hauts Bassins 

Tuy  12,5 25 41,2  33,3

Oudalan  0 100 2  95,9

Séno  28,6 14,3 18  38

Soum  11,1 33,3 33,8  36,9

Sahel 

Yagha  0 100 8  84
Source : Enquête ménages et marchés étude PAM/CIRAD 

L’analyse des  relations entre  le  type de  localité des ménages  (rurale ou urbaine) et  leur  accès au 
marché montre, d’une part, que  la  fréquence d’ouverture des marchés est  fortement  liée avec  le 
type de localité ; d’autre part, que le nombre de lieux de transaction est plus important en moyenne 
en milieu rural. 

Tab.14. Répartition des ménages selon leur localité, le nombre de marchés et la fréquence d’ouverture  

Fréquence d’ouverture du 1er lieu de transaction Localité 

Tous les jours  Une fois par semaine 

Urbain  90.0%  7.5% 

Rural  12.7%  53.3% 

Total  50.7%  30.8% 
Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

 

4.5.  Infrastructures commerciales 
Les  types  d’infrastructures  de  base  sont  très  diversifiés  (Tab.15).  Il  n’y  a  pas  vraiment 
d’infrastructures  dominantes,  puisqu’il  y  a  autant  de marchés  avec  des  bâtiments  en  ciment  (27) 
qu’avec des barrières de paille  (26), deux  types d’infrastructures extrêmes en matière d’évolution 
vers la modernité. Cette diversité se trouve également à l’intérieur des provinces. Par exemple, dans 
la  province  de  Kadiogo  qui  comprend  le  plus  de marchés  enquêtés  (40  sur  144),  9 marchés  sont 
constitués de bâtiments en ciment, 5 de maisons en banco, 7 d’étagères sous tente, 7 de barrières en 
paille,  2  de  barrières  en  bois  et  9  vraisemblablement  d’un  assortiment  de  plusieurs  types 
d’infrastructures. 

La qualité des infrastructures de base peut avoir un effet sur la qualité des produits et leur aptitude à 
la  conservation,  variables  qui  contribuent  à  la  qualité  de  l’alimentation  et  donc  à  la  sécurité 
alimentaire.  
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Tab.15. Répartition des marchés enquêtés selon l’infrastructure de base dominante 

Région  Province  Bâtiment 
en 

ciment 

Maison 
en 

banco 

Etagère 
sous 
tente 

Etagère 
à l’air 
libre 

Barrière 
en bois 

Barrière 
en paille 

Autre  Total 

Kossi  1  1       8       10

Mouhoun  2  1       3       6

Sourou  1                 6  7

Balé  3              4     8

Banwa  3  2 4       1     10

Boucle du 
Mouhoun 

Nayala  1  2    5          8

Centre  Kadiogo  9  5 7    2 7  9  40

Houet  1  1    9       1  12

Kénédougou     3 1    4       8

Hauts 
Bassins 

Tuy        1 1 1 3     8

Oudalan  1  1    1    2     5

Séno  1  2          4     7

Soum  3  6                9

Sahel 

Yagha  1              5     6

Total  27  24  13  16  18  26   16   144
Source : Enquête marchés étude PAM/CIRAD 

 

4.6. Les zones d’influence des marchés 
En fonction de  leur  localisation (densité de  la population, absence de marchés à proximité…) et des 
caractéristiques précédentes  (accès  facile ou pas,  jours d’ouverture…),  le niveau de  fréquentation 
des marchés physiques par  les ménages diffèrera.  Les  cartes qui  suivent proposent une première 
approche de  la zone d’influence des marchés. Celle‐ci est biaisée par  le fait que  l’information sur  la 
fréquentation des marchés a été obtenue par enquête auprès d’un échantillon de villages/secteurs et 
de ménages et  villages/secteurs n’ont pas  fait partie de  l’échantillon. Cette approche devrait être 
complétée par une enquête auprès des marchés en question pour estimer de façon plus exhaustive 
le  niveau  de  fréquentation  et  l’origine  des  participants.  Néanmoins,  cette  approche  même 
incomplète montre que certains marchés attirent un nombre  important de ménages enquêtés qui 
n’est  pas  toujours  lié  à  la  taille  de  la  commune  dans  laquelle  ils  sont  implantés  (par  exemple,  le 
marché de Pompoï dans la Boucle du Mouhoun, les marchés de Tin Akoff ou de Tankougounadé dans 
le  Sahel).  Les marchés peuvent  être  fréquentés  à  titre principal  (premier  lieu de  transaction –  en 
volume commercialisé) ou à  titre secondaire  (deuxième ou  troisième  lieu de  transaction). On note 
une forte diversification des marchés fréquentés par les ménages d’un même village dans la province 
des Balé dans la Boucle du Mouhoun ou dans la province du Soum au Sahel par exemple, montrant 
une possible complémentarité des points de transaction pour satisfaire les ménages.    
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Synthèse du chapitre 4 

Les  142 marchés  fréquentés  par  les ménages  de  l’échantillon  diffèrent  par  le  type  de  route  les 
desservant  (55 par  route de  terre  aménagée, 46 par  route de  terre non  aménagée, 34 par  route 
bitumée),  la praticabilité du chemin d’accès  (toujours praticable,  impraticable en saison pluvieuse), 
leur fréquence d’ouverture  (44 fonctionnant tous les jours, 45 une fois par semaine, 20 chaque trois 
jours et 29 selon d’autres fréquences), les infrastructures de base qui les composent (simple barrière, 
étagère, bâtiment…).  

On  note  des  différences  significatives  selon  les  provinces.  Par  exemple,  la  totalité  des marchés 
enquêtés dans les provinces du Séno et du Yagha au Sahel sont accessibles uniquement par route de 
terre non aménagée alors que plus de  la moitié des marchés enquêtés dans  la province du Kadiogo 
en région Centre sont accessibles par route bitumée. Autre exemple,  le chemin d’accès au principal 
lieu de transaction de plus de 90% des ménages dans les provinces du Yagha et de l’Oudalan au sahel 
et dans  la province des Banwa en Boucle du Mouhoun est  impraticable en saison pluvieuse  tandis 
que c’est le cas de moins de 10% des ménages dans le Houet des Hauts Bassins. Dernier exemple, le 
fonctionnement  quotidien  des marchés  est  beaucoup  plus  répandu  dans  les  provinces  du  Houet 
(Hauts Bassins) et du Kadiogo (Centre) que dans les provinces de la Boucle du Mouhoun et du Sahel.  

L’ensemble de ces caractéristiques mais aussi  la  localisation des marchés (densité de  la population, 
absence de marché à proximité…) contribue à déterminer la fréquentation des marchés et leur zone 
d’influence géographique dont une première approche cartographique a été proposée. 

 

5. APPROVISIONNEMENT DES MARCHES 

 

5.1. La présence des produits sur les marchés  
Nous avons analysé  la disponibilité des produits  sur  le marché d’abord à partir d’un  indicateur de 
présence/absence du point de vue de la perception des responsables des marchés enquêtés. Chaque 
responsable  a  cité  au  maximum  cinq  principaux  produits  agricoles,  cinq  principaux  produits  de 
l’élevage et de la pêche et cinq principaux produits forestiers non lignaux, échangés sur son marché. 
Le  critère  considéré  pour  hiérarchiser  les  produits  a  été  celui  du  volume  des  produits  échangés 
pendant l’année. 

On  constate  qu’un  nombre  réduit  de  produits  dominent  les  transactions  portant  sur  les  produits 
agricoles  (céréales  excepté  fonio,  niébé,  arachide)  et  les  produits  d’élevage  (volaille/œufs,  ovins, 
caprins, à un moindre degré poissons)  tandis que d’autres produits sont beaucoup plus marginaux 
(Fig.27,  Fig.28).    Cet  effet  peut  être  plus  ou moins marqué  selon  les  régions  et  les  provinces  à 
l’intérieur  des  régions  (voir  exemples  en médaillons).  Par  contre,  on  ne  trouve  pas  cet  effet  de 
domination  parmi  les  produits  de  la  cueillette  qui  contribuent  de  façon  plus  équilibrée  à 
l’approvisionnement des marchés (Fig.29).  

On peut noter que la faible présence du riz sur les marchés de plusieurs régions en comparaison des 
autres  céréales  reflète mal  la  situation  réelle.  Généralement  le  riz  est  vendu  dans  les  boutiques 
d’alimentation plutôt que sur les marchés. Sa présence est donc plus importante que l’enquête ne l’a 
révélé. 
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Fig.27. Présence relative des produits agricoles sur les marchés des régions et des provinces 
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Source : Enquête marchés étude PAM/CIRAD 

Cl é de lecture : sachant que chaque responsable de marché pouvait citer 5 produits dans chaque catégorie, un produit qui 
obtient un  taux proche de 20% est cité par  la quasi‐totalité des responsables de marché, un produit qui obtient un  taux 
supérieur à 20% signifie que certains responsables de marché ont cité moins de 5 produits dans la catégorie d’appartenance 
de ce produit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUCLE DU MOUHOUN

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Mil

Sorgho

Maïs

Riz

Fonio

Niébé

Arachide

Voandzou

Sésame

Tubercule racine

Oignons

Tomates

Mangues

Oranges

Autres légumes

Autres

Nayala

Banwa

Balé

Sourou

Mouhoun

Kossi



 78

Fig.28. Présence relative des produits d’élevage/pêche sur les marchés des régions et des provinces 
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Source : Enquête marchés étude PAM/CIRAD 

Fig.29. Présence relative des produits forestiers non ligneux sur les marchés des régions et des provinces 
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Source : Enquête marchés étude PAM/CIRAD 
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5.2. Disponibilité des produits sur les marchés  
La perception des  responsables de marché a ensuite été affinée en  saisissant  leur appréciation du 
niveau  graduel de disponibilité par mois de  chaque produit.  Il  leur  a été demandé de porter une 
appréciation subjective (s’appuyant sur leur connaissance du marché concerné) sur la disponibilité de 
ces produits selon  les mois de  l’année en se basant sur  les douze derniers mois, sachant que cette 
année là (juillet 2009 à juillet 2010) reflète une situation à peu près normale/moyenne. 

Etant donné que tous  les produits n’ont pas été cités avec  la même fréquence par  les responsables 
de marchés, les représentations et commentaires qui suivent sur la disponibilité des produits dans le 
temps sont assortis du nombre de marchés concernés (nombre de marchés pour lesquels le produit a 
été  cité parmi  les  cinq produits de  sa  catégorie). On notera que  l’information  repose  sur un plus 
grand nombre d’informations et est donc de meilleure qualité pour des produits tels que le sorgho, le 
mil,  le maïs ou  la volaille/œufs que pour des produits tels que  les racines et tubercules,  la mangue, 
l’orange,  le chameau ou  le cheval. Ceci ne  signifie pas que  ces derniers produits  sont absents des 
autres marchés enquêtés mais  simplement qu’ils ne  figurent pas parmi  les  cinq premiers produits 
écoulés en quantité dans leurs catégories respectives sur ces marchés. 

Le tab.16 propose  le nombre de marchés sur  lesquels reposent  les résultats sur  la disponibilité des 
produits  (ce nombre est différents du nombre des marchés enquêtés car  tous  les produits ne sont 
pas  commercialisés  sur  tous  les marchés).  Il montre  simplement  si  l’analyse de  la  saisonnalité du 
produit repose sur un grand nombre d’observations ou un nombre plus limité.  

Tab.16. Nombre de marchés de base pour l’analyse de la disponibilité des produits 

Produit  BM  C  HB  S  Produit  BM  C  HB  S 

Mil   42  33  13  26  Feuille baobab  38  22  13  24 

Sorgho  48  22  19  24  Karité  38  22  20  7 

Maïs  34  36  24  14  Liane  9  10  1  7 

Riz  18  20  12  24  Néré  33  18  17  7 

Fonio    8  2      Tamarin  31  24  11  16 

Niébé  23  24  16  14  Autre produit de cueillette  3  5  7  9 

Arachide  31  12  10  15  Bovin  19  6  12  25 

Voandzou  4  8  4  3  Caprin  42  19  15  22 

Sésame  16  4  2  2  Ovin  43  16  14  24 

Tubercule racine    2  1    Porcin  5  4     

Oignons  3  12  3    Lait  17  7  9  14 

Tomate  3  10  4  1  Volaille œuf  46  32  25  19 

Autre légume  1  1  4    Ane    1  1  8 

Orange    1  1    Poisson  28  14  15  4 

Mangue      1  1  Chameau        2 

Autre produit agricole    1  2  9  Cheval        1 

          Autres produits d’élevage  1  2  1  1 

BM : Boucle du Mouhoun (51 marchés enquêtés), C : Centre (37), HB : Hauts Bassins (27), S : Sahel (27) 

Les graphiques des annexes 6, 7, 8 et 9 représentent  la perception des responsables de marché qui 
ont du  se prononcer produit par produit et mois par mois  sur une disponibilité  inexistante,  faible, 
moyenne ou abondante. Bien sur, cette estimation qualitative de la disponibilité ne tient pas compte 
des quantités offertes et encore moins du rapport entre offre et demande ni du prix mais il renseigne 
sur l’approvisionnement des marchés de façon plus fine que la seule présence/absence du produit. 
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Disponibilité  mensuelle  des  produits  agro‐sylvo‐pastoraux  dans  l’ensemble  de  la  zone 
(Annexe 6) 

En première approche, les 4 modalités de réponses de la disponibilité mensuelle des produits sur les 
marchés ont été ramenées à un coefficient unique et synthétique de disponibilité (inexistant = 0, peu 
disponible  =  1, moyennement  disponible  =  2,  abondamment  disponible  =  3)  pour  comparer  les 
produits par catégorie. Le coefficient de disponibilité de  l’ensemble des produits agricoles se situe 
selon  les mois  entre  1,5  et  2,59  avec  un  niveau minimum  en milieu  d’année  entre  juin  et  août 
(Fig.30). Celle des produits d’élevage se situe aux alentours de 2 avec beaucoup moins de variation 
selon les mois de l’année. Celle des produits de cueillette se situe selon les mois de 1,5 à 1,8 avec un 
niveau maximum en milieu d’année d’avril en août, au contraire des produits agricoles.  

Quand  on  rentre  sans  le  détail  des  produits,  on  peut  constater  que  le  niveau  de  disponibilité 
saisonnière varie beaucoup pour des produits comme le sésame, le niébé, le lait ou le néré ; et qu’il y 
a une  certaine  complémentarité dans  la disponibilité des produits de  cueillette. Certains produits 
sont plutôt disponibles en début d’année (tamarin par exemple) alors que d’autres le sont plutôt à la 
fin (karité par exemple). 

Fig.30. Disponibilité des produits agro‐sylvo‐pastoraux sur l’ensemble des marchés 
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9 0 étant  le minimum correspondant à une situation où  tous  les produits de  la catégorie sont  inexistants ce 
mois  là,  3  étant  un  maximum  correspondant  à  une  situation  où  tous  les  produits  sont  abondamment 
disponibles ce mois là. 
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Disponibilité Produits élevage - ensemble des marchés
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Disponibilité Produits forestiers - ensemble des marchés

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Ja
nv

ier

Févri
er

M
ar

s
Avr

il
M

ai
Ju

in
Ju

ille
t

Aoû
t

Sep
tem

br
e

Octo
br

e

Nov
em

bre

Dec
em

bre

Karité

Néré

Liane

Tamarin

Bois de chauffe

Charbon

Feuille Baobab

Autres produits forestiers

Ensemble produits forestiers

 

Source : Enquête marchés PAM/CIRAD 

 

Disponibilité mensuelle des produits sur les marchés pour l’ensemble des régions (Annexe 
7) 

Les produits agricoles (céréales, légumineuses, oléagineux et légumes/fruits) se caractérisent par une 
forte variabilité de leur disponibilité. La courbe « abondamment disponible » peut dépasser 80% des 
marchés  en  période  de  récolte  (décembre,  janvier)  [mil,  sorgho, maïs,  riz,  fonio,  niébé,  arachide, 
voandzou,  sésame, oignon,  tomate, autres  légumes] et  celle « peu disponible » atteindre 70% des 
marchés en période de soudure (juin, juillet, août) [mil, sorgho, maïs, fonio, niébé, arachide, tomate]. 
On note la particularité du riz  pour lequel les marchés bien approvisionnés ne sont jamais moins de 
40% quelle que soit  la période et  les deux courbes ne se croisent jamais. Enfin,  le faible nombre de 
marchés observés pour  les racines et tubercules ne permet pas de déceler une tendance  identique 
aux autres produits agricoles.  

Pour  la plupart des produits de  l’élevage / pêche et certains produits forestiers non  ligneux (karité, 
tamarin), on peut  constater une disponibilité  limitée  sur  les marchés  enquêtés puisque  la  courbe 
« peu disponible » ne descend jamais au cours de l’année en dessous de 20% des marchés.  

Liane mise à part car elle apparaît plus régulièrement disponible pour les acheteurs tout au long de 
l’année,  on  note  une  variation  de  la  disponibilité  de  ces  produits  selon  la  période  avec  un 
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dépassement de  la courbe « peu disponible » par  la courbe « abondamment disponible » de mai à 
octobre  pour  le  karité,  de mars  à  juin  pour  le  néré,  de  février  à  avril  pour  le  tamarin,  de mai  à 
décembre pour  les  feuilles de baobab et de  juin à août pour  les autres produits  forestiers. Dans  la 
mesure  où  ces  produits  seraient  en  partie  substituables  entre  eux  pour  les  consommateurs 
(pratiques alimentaires,  intérêt nutritionnel), on note une complémentarité  intéressante de ceux‐ci 
au cours de  l’année avec cependant des marchés approvisionnés par une plus grande diversité de 
produits de cueillette entre les mois de mai et d’août, soit  en période de soudure.  

Concernant les produits de l’élevage, les marchés sont mieux approvisionnés a contrario en fin et en 
début d’année (périodes de fêtes). Cette tendance se vérifie aussi pour la volaille/œufs et le poisson 
mais moins pour le lait, peu disponible les premiers mois de l’année (contre‐saisonnalité du pâturage 
des animaux). La période où la perception de faible disponibilité des produits domine est beaucoup 
plus courte pour  les bovins que pour  les autres types de produits d’élevage : elle s’étale seulement 
de juillet à septembre.  

Ainsi,  en  période  de  soudure  (juin,  juillet,  août  et  dans  une moindre mesure  septembre),  à  une 
période  où  les  produits  céréaliers  sont  peu  disponibles  sur  les  marchés,  les  produits  et  fruits 
forestiers  non  ligneux  (feuille  de  baobab,  tamarin,  liane,  néré,  karité,  mangue)  et  des  produits 
d’élevage (lait et poisson) deviennent de plus en disponibles.   

 

Disponibilité mensuelle des produits sur les marchés par région (Annexe 8) 

Une analyse de  la disponibilité des produits  sur  les marchés par  région a ensuite été  realisée. Les 
produits  groupés  (autres  légumes,  autres  produits  agricoles,  autres  produits  d’élevage,  autres 
produits de cueillette) pour lesquels le nombre d’observations est faible (moins de cinq marchés) et 
les produits pour lesquels le nombre d’observations est très faible (moins de trois marchés : fonio en 
région Centre, sésame en régions Hauts Bassins et Sahel, cheval en région Sahel…) ont été écartés de 
l’analyse. 

La disponibilité du maïs et du mil sur  les marchés est  très saisonnière mais a  tendance à diminuer 
plus  fortement  dans  la  Boucle  du Mouhoun  et  au  Centre  que  dans  les  autres  régions  de  juin  à 
septembre. Le sorgho a  le même profil saisonnier dans  les quatre régions. La saisonnalité du riz est 
plus limitée mais reste encore importante dans la Boucle du Mouhoun où cependant peu de marchés 
sont  approvisionnés  de  juillet  à  septembre.  La  disponibilité  de  l’arachide  et  du  sésame  est  très 
saisonnière. L’arachide disparaît presque des marchés en juillet dans les régions Boucle du Mouhoun 
et Centre alors qu’elle se raréfie mais reste encore relativement disponible de juin à septembre dans 
les  Hauts  Bassins  et  dans  le  Sahel.  Le  sésame  disparaît  presque  des marchés  dans  le  Centre  en 
octobre novembre. Le niébé est très peu disponible sur les marchés des régions Boucle du Mouhoun 
et Centre de  juin à  septembre,  sa disponibilité est plus  importante dans  les Hauts Bassins et à un 
moindre degré le Sahel où il reste cependant peu disponible sur plus de 60% des marchés de juillet à 
septembre. On trouve très peu d’oignons et de tomates sur les marchés de la Boucle du Mouhoun de 
juillet à octobre et très peu d’oignons d’août à septembre dans la région Centre. 

L’inexistence ou  la  faible disponibilité des bovins ne dépasse  jamais 40% des marchés au Sahel en 
juillet août alors que cette proportion peut dépasser les 60% de juillet à septembre dans la Boucle du 
Mouhoun. Les caprins restent moyennement ou abondamment disponibles sur les marchés du Sahel 
et  des Hauts  Bassins  toute  l’année  tandis  que  leur  faible  disponibilité  concerne  une  plus  grande 
proportion  de marchés  toute  l’année  aussi  dans  la  région  Boucle  du Mouhoun  (plus  de  60%  des 
marchés en février mars et de juillet à octobre) et à moindre degré dans la région Centre. Les ovins 
restent moyennement ou abondamment disponibles  sur  les marchés du Sahel et à moindre degré 
des  Hauts  Bassins  toute  l’année  tandis  que  leur  faible  disponibilité  concerne  une  plus  grand 
proportion de marchés une grande partie de l’année dans la région Boucle du Mouhoun (plus de 40% 
des marchés  de  janvier  à  novembre)  et  à moindre  degré  la  région  Centre.  La  période  de  forte 
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disponibilité du  lait dans  toutes  les  régions  se  situe en  fin d’année, elle  reste  cependant même à 
cette période plus limitée pour les marchés de la région Centre où elle est particulièrement faible en 
début d’année. La saisonnalité de  la disponibilité des volailles/œufs dans  les quatre régions est peu 
marquée avec une disponibilité un peu plus importante de ces produits toute l’année dans les Hauts 
Bassins. 

Les responsables de marché enregistrent une disponibilité abondante des feuilles de baobab sur les 
marchés du Sahel une grande partie de  l’année alors qu’elle est  jugée seulement moyenne dans  la 
région Hauts Bassins. Les responsables de marchés de la région Boucle du Mouhoun sont nombreux 
à déclarer  l’inexistence ou  la faible disponibilité de ces feuilles de décembre à avril. Le karité est  lui 
absent ou peu disponible  sur prés de 50% des marchés en  région Centre de  septembre à mai,  sa 
disponibilité est plus  importante dans  les autres régions mais faible de  janvier à mai dans  les Hauts 
Bassins. La liane est un produit absent sur la plupart des marchés une grande partie de l’année, elle 
fait une apparition assez brève de mai à août. Le néré peut être  très présent  sur  les marchés des 
Hauts Bassins d’avril à août, les autres mois de l’année et dans les autres régions sa disponibilité est 
limitée  à  une  proportion  moindre  de  marchés  mais  il  ne  disparaît  pas  totalement  de  la 
commercialisation. Le tamarin est plus fréquemment indisponible ou peu disponible dans les régions 
Boucle du Mouhoun et Centre que dans les régions Hauts Bassins et Sahel. Le poisson est un produit 
à faible saisonnalité que l’on trouve abondamment toute l’année sur environ 20% des marchés dans 
la  Boucle  du Mouhoun,  plus  de  40%  des marchés  dans  les Hauts  Bassin  (même  plus  de  60%  de 
novembre à  janvier), entre 40 et 70% des marchés  selon  la période dans  les  régions Centre  (plus 
faible disponibilité d’avril à août) et Sahel (plus faible disponibilité de janvier à juin). 

. 

Disponibilité mensuelle des produits sur les marchés par province (Annexe 9) 

La disponibilité des  produits  sur  les marchés des  provinces  a  été  comparée, uniquement pour  les 
produits pour lesquels le nombre de marchés s’étant prononcé sur cette disponibilité était au moins 
au nombre de cinq dans  la province. L’analyse s’est ainsi réduite à six produits : mil, sorgho, caprin, 
ovin,  volaille/œuf,  feuille de baobab. Nous  avons  retenu uniquement  la modalité « abondamment 
disponible ».  Nous  pouvons  constater  que  la  situation  d’approvisionnement  des  marchés  diffère 
sensiblement d’une province à l’autre d’une même région.  

Le mil  reste  abondamment  disponible  pour  au moins  1/5eme  des marchés  toute  l’année  dans  la 
province  de  la  Kossi  dans  la Boucle  du Mouhoun,  tandis  qu’il  disparaît  presque  de  la  plupart  des 
marchés des  autres provinces  entre mai  et  août. Dans  les Hauts Bassins,  l’approvisionnement des 
marchés en mil est beaucoup plus important dans le Houet que dans les autres provinces de la région 
et même qu’en région Centre. Dans la région du Sahel, c’est le Séno qui connaît le moins de problème 
d’approvisionnement de  ses marchés en mil. Par contre, d’octobre à  février, des provinces comme 
l’Oudalan  et  le  Yagha  ont  une  proportion  de  marchés  sur  lesquels  le  mil  est  abondant  plus 
importante. Pour  le  sorgho, on  retrouve  cette même variabilité  selon  les provinces.  Le produit est 
abondamment disponible sur une proportion plus importante de marchés dans le Séno que dans les 
autres provinces du Sahel. Même chose pour  le Houet dans  les Hauts Bassins. Tandis que  le sorgho 
reste disponible sur un plus grand nombre de marchés dans les provinces de la Kossi et du Mouhoun 
dans la région de la Boucle du Mouhoun. 

Concernant  les caprins et  les ovins, on note dans  la région de  la Boucle du Mouhoun une évolution 
inverse de leur disponibilité sur les marchés entre la province des Banwa (forte disponibilité d’avril à 
juillet  et  diminution  ensuite)  et  les  provinces  de  la  Kossi  et  du  Mouhoun  (fléchissement  de  la 
disponibilité de  juillet à  septembre puis hausse ensuite). Dans  le Sahel  les marchés du  Séno et de 
l’Oudalan paraissent mieux approvisionnés en caprins que ceux des autres provinces. Les ovins sont 
abondants  sur plus de  80% des marchés du  Yagha  entre octobre  et  février mais  cette  abondance 
disparaît  par  la  suite.  L’approvisionnement  est moins  abondant mais  plus  stable  pour  les  autres 
provinces. Les marchés du Kénédougou sont très peu approvisionnés en caprins et en ovins de février 
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à avril. Pour  les volailles/œufs dans  la Boucle du Mouhoun,  jamais moins de 60% des marchés du 
Mouhoun  et  de  la  Kossi  sont  bien  approvisionnés  toute  l’année,  parfois même  plus  de  80%  au 
Mouhoun ; tandis que les produits sont rarement abondants sur les marchés des Banwa toute l’année 
et que le niveau d’abondance varie énormément selon le mois au Sourou. Les différences sont moins 
importantes entre provinces dans les régions du Centre et des Hauts Bassins. 

Pour  les  feuilles de baobab, elles peuvent  rester abondantes  sur quelques marchés presque  toute 
l’année  dans  les  provinces  du Mouhoun  et  du  Sourou  dans  la  Boucle  du Mouhoun  ou  dans  les 
provinces du Séno et de l’Oudalan au Sahel. Par contre, elles peuvent rester à l’étalage que quelques 
mois dans les provinces du Nayala et des Banwa ou même de la Kossi dans la Boucle de Mouhoun ou 
du Yagha au Sahel. La même différence peut exister entre  les provinces du Kadiogo  (Centre) et du 
Houet (Hauts Bassins). La proportion dans laquelle ces produits sont abondamment disponibles varie 
aussi beaucoup selon les mois et entre provinces dans les régions. 

 

5.3. Disponibilité des intrants sur les marchés 

Les intrants sont moins commercialisés qu’ailleurs sur les marchés des provinces du Kadiogo (Centre) 
et du Houet (Hauts Bassins), en relation avec  la faible proportion d’agriculteurs dans  la population : 
35% des marchés enquêtés dans  le Kadiogo commercialisent de  l’engrais, 7,5% des pesticides, 10% 
des  herbicides  et  7,5%  des  vaccins  pour  animaux ;  25%  des  marchés  enquêtés  dans  le  Houet 
commercialisent  de  l’engrais.  Les  autres marchés  sont  plus  approvisionnés,  pouvant  aller  jusqu’à 
70,4%  des marchés  pour  les  vaccins  au  Sahel  et    59,2%  pour  les  pesticides  et  61,2%  pour  les 
herbicides dans  la Boucle du Mouhoun. Certains marchés sont particulièrement mal approvisionnés 
en  pesticides  et  à  un  moindre  degré  herbicides  et  vaccins,  c’est  le  cas  de  la  Kossi  (Boucle  du 
Mouhoun)  et  du  Houet  (Hauts  Bassins).  Les  marchés  des  Balé  (Boucle  du  Mouhoun)  sont 
particulièrement bien approvisionnés en engrais et herbicides. Ce niveau de disponibilité des intrants 
sur les marchés ne présagent pas de l’accessibilité de ces produits pour les utilisateurs ni de la qualité 
des produits présents. 

 

Synthèse du chapitre 5 

L’analyse de la présence/absence et du gradient de disponibilité des produits sur les marchés est un 
exercice assez fastidieux mais qui a montré la forte saisonnalité de l’approvisionnement des marchés 
en  produits  agricoles  qu’ils  soient  conservables  et  stockables  ou  pas,  qu’ils  soient  des  produits 
vivriers ou des produits de rente, qu’ils soient produits en abondance ou de façon plus limitée dans la 
région ou la province observée.  

Pour  la plupart des produits de  l’élevage/pêche et certains produits forestiers non  ligneux, on peut 
constater une disponibilité plus  limitée mais plus durable des produits sur  les marchés enquêtés en 
comparaison des produits agricoles. Cependant, on note une grande diversité de situations selon les 
périodes et  les zones. Ces différences  intra‐régionales  laissent présager que  les stocks   de produits 
conservables des commerçants varient selon  les provinces et  les marchés pour certains produits et 
permettent  d’envisager  de  faciliter  les  transferts  de  stocks  de  zones  à  zones  pour  assurer  une 
présence suffisante et plus régulière des produits sur les marchés. Ceci en s’appuyant sur le fait que 
les  commerçants  interviewés  ont  déclaré  pour  certains  intervenir  sur  plusieurs  marchés  dans 
certaines provinces plus que dans d’autres.  

Les  enquêtes  n’ayant  pas  porté  sur  les  agents  intervenant  aux  différentes  étapes  des  filières 
concernées,  il  est  difficile  à  ce  stade  d’expliquer  la  façon  dont  les  marchandises  circulent 
géographiquement  entre  provinces  et  entre  régions.  Cependant,  l’analyse  des  pratiques  des 
commerçants enquêtés sur  les marchés dans  le chapitre prévu à cet effet en fournira une première 
approche.  
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6. ACCES DES MENAGES AUX MARCHES 

6.1. Classification des ménages urbains / ruraux 
L’échantillon  de  l’enquête  est  constitué  de  ménages  dont  la  composition  population  urbaine  / 
population rurale varie beaucoup selon les régions : forte dominante de ménages urbains en régions 
Centre et à un moindre degré Hauts Bassins, forte dominante de population rurale dans  les régions 
Sahel  et  à  un moindre  degré  Boucle  du Mouhoun  (Tab.17).  Cependant  dans  les Hauts  Bassins,  il 
existe des disparités selon les provinces puisque le taux d’urbanisation de la population est de 18,2% 
au Kénédougou, 35,1%  au  Tuy  et 73,7% dans  le Houet. Cela  confirme  le  caractère mi  rural  et mi 
urbain de la région des Hauts Bassins. Les disparités sont moins importantes dans les autres régions. 
Au total, deux provinces sont à dominante urbaine (plus de 50% de la population) : le Kadiogo dans le 
Centre et le Houet dans les hauts Bassins ; une province à un taux d’urbanisation au dessus de 35% 
(le  Tuy  dans  les  Hauts  Bassins) ;  quatre  provinces  ont  un  taux  d’urbanisation  à  environ  15%  (le 
Kénédougou dans  les Hauts Bassins,  la Kossi et  le Mouhoun dans  la Boucle du Mouhoun,  le Soum 
dans  le  Sahel).  Le  caractère  rural  ou  urbain  des  localités  et  donc  des  ménages  aura 
vraisemblablement un effet à tester sur leur relation au marché et la capacité de celui‐ci à contribuer 
à leur sécurité alimentaire. 

Tab.17. Répartition des ménages dans les régions/provinces en fonction du type de localité 

Région  Province  Localité urbaine  Localité rurale  Total 

Kossi  14.3% 85.7% 100.0% 

Mouhoun  16.7% 83.3% 100.0% 

Sourou  10.0% 90.0% 100.0% 

Balé  10.0% 90.0% 100.0% 

Banwa  10.0% 90.0% 100.0% 

Nayala  10.0% 90.0% 100.0% 

Boucle 
du 
Mouhoun 

Total   12.0% 88.0% 100.0% 

Kadiogo  86.3% 13.7% 100.0% Centre 

Total  86.3% 13.7% 100.0% 

Houet  73.7% 26.3% 100.0% 

Kénédougou  18.2% 81.8% 100.0% 

Tuy  35.1% 64.9% 100.0% 

Hauts 
Bassins 

Total  60.6% 39.4% 100.0% 

Oudalan   0% 100.0% 100.0% 

Séno  10.0% 90.0% 100.0% 

Soum  15.4% 84.6% 100.0% 

Yagha   0% 100.0% 100.0% 

Sahel 

Total  7.0% 93.0% 100.0% 

    46.2% 53.8% 100.0% 
Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

 

6.2. Types de lieux de transaction 

Les ménages  peuvent  effectuer  leurs  transactions  sur  un marché  physique mais  également  bord 
champs,  à  domicile  ou  par  l’intermédiaire  d’un  groupement  (Tab.18).  Le marché  physique  est  le 
premier  lieu de transaction (classement effectué sur  la base du volume échangé) pour plus de 50% 
des ménages dans toutes les provinces sauf les Balé dans la Boucle du Mouhoun (38% seulement) où 
les ménages effectuent leurs transactions essentiellement bord champs (52% des ménages).  
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Tab.18. Répartition des ménages selon le type de premier lieu de transaction  

Région  Région/Province  Bord 
champ 

A domicile Groupement Marché 
physique 

Total 

Kossi  0.0% 2.9% 0.0% 97.1%  100%

Mouhoun  1.7% 21.7% 1.7% 75.0%  100%

Sourou  0.0% 10.0% 0.0% 90.0%  100%

Balé  52.0% 10.0% 0.0% 38.0%  100%

Banwa  0.0% 0.0% 0.0% 100.0%  100%

Nayala  0.0% 48.0% 0.0% 52.0%  100%

Boucle du 
Mouhoun 

Total   10.0% 13.1% 0.3% 76.5%  100%

Kadiogo  4.9% 0.3% 2.3% 92.5%  100%Centre 

Total  4.9% 0.3% 2.3% 92.5%  100%

Houet  0.0% 7.9% 1.1% 91.0%  100%

Kénédougou  0.0% 8.9% 0.0% 91.1%   100%

Tuy  0.0% 10.9% 1.8% 87.3%  100%

Hauts Bassins 

Total  0.0% 8.5% 1.1% 90.4%  100%

Oudalan  0.0% 4.0% 0.0% 96.0%  100%

Séno  0.0% 0.0% 0.0% 100.0%  100%

Soum  32.3% 6.2% 4.6% 56.9%  100%

Yagha  0.0% 0.0% 0.0% 100.0%  100%

Sahel 

Total  8.2% 2.5% 1.2% 88.2%  100%
Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

Le marché physique a été cité comme  lieu de transaction utilisé par plus de 90% des ménages sauf 
dans la province du Mouhoun où plus de 20% des ménages n’ont cité que les autres types de lieux de 
transaction (domicile et groupement surtout) et à un moindre degré dans la province du Soum (bord 
champ et domicile  surtout)  (Tab.19). La vente bord champs est  importante dans  les provinces des 
Balé  et  du  Soum  où  respectivement  66%  et  43%  des ménages  la  pratiquent.  Les  transactions  à 
domicile, elles, concernent un grand nombre de ménages dans les provinces du Nayala et du Kossi en 
Boucle du Mouhoun (plus de 60% des ménages) et à un moindre degré dans les provinces des Balé et 
du Mouhoun en Boucle du Mouhoun, du Kénédougou et du Houet dans les Hauts Bassins et du Soum 
au Sahel (entre 20 et 30% des ménages). Notons l’importance de la vente en groupe dans la province 
du  Kénédougou  des  Hauts  Bassins  (presque  20%  des ménages)  et  à  un moindre  degré  dans  les 
provinces des Banwa, du Soum  et du Mouhoun (plus de 5% des ménages). 
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Tab.19. Répartition des ménages ayant cité au moins une fois chaque type de lieu de transaction  

Région  Région/Province  Bord champ  Domicile  Groupement 
Marché 
physique 

Kossi  1.4% 64.3% 2.9%  98.6%

Mouhoun  1.7% 21.7% 6.7%  78.3%

Sourou  2.0% 14.0% 0.0%  100.0%

Balé  66.0% 22.0% 2.0%  98.0%

Banwa  2.0% 12.0% 8.0%  100.0%

Nayala  0.0% 82.0% 0.0%  98.0%

Boucle du 
Mouhoun 

Total   13.6% 32.2% 3.6%  95.1%

Kadiogo  7.7% 0.9% 3.5%  94.5%Centre 

Total  7.7% 0.9% 3.5%  94.5%

Houet  0.0% 20.0% 4.4%  95.6%

Kénédougou  1.8% 23.2% 19.6%  100.0%

Tuy  1.8% 10.9% 1.8%  94.5%

Hauts Bassins 

Total  0.5% 19.0% 5.9%  96.0%

Oudalan  0.0% 4.0% 0.0%  100.0%

Séno  2.0% 0.0% 0.0%  100.0%

Soum  43.1% 27.7% 7.7%  89.2%

Yagha  2.0% 4.0% 0.0%  98.0%

Sahel 

Total  11.9% 8.7% 1.9%  96.9%

Total  7.1% 16.5% 4.2%  95.6%
Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

 

6.3. Nombre de lieux de transaction pour les ménages 
La majorité des ménages effectue ses transactions d’achat et de vente sur un seul marché (52,7%). 
Cependant  la situation varie selon  les provinces (Tab.20): c’est  le cas de plus de 75% des ménages 
dans  les provinces de  l’Oudalan (Sahel), des Banwa (Boucle du Mouhoun), du Mouhoun (Boucle du 
Mouhoun),  de  Kadiogo  (Centre) ;  et  de moins  de  10%  des ménages  dans  les  provinces  du  Soum 
(Sahel),  du  Kossi  (Boucle  du Mouhoun),  du  Séno  (Sahel).  Les ménages  de  la  région  Centre  sont 
proportionnellement plus nombreux à faire appel à un seul marché (presque 80%). Les pratiques de 
deux  marchés  (28,7%  des  ménages)    et  de  trois  marchés  (18,5%  des  ménages)  restent  assez 
répandues. On peut  faire  l’hypothèse que  les ménages  se  rendent  sur un  lieu de  transaction pour 
leurs achats et sur un autre pour leurs ventes ou bien que les ménages se rendent sur un deuxième 
ou un troisième lieu de transaction s’ils ne sont pas totalement satisfaits par le premier (disponibilité 
des produits, qualité des produits, choix plus ouvert de marchandises, conditions de l’échange…). 
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Tab.20. Répartition des ménages selon le nombre de lieux de transaction  

Région  Région/Province  1 lieu de 
transaction 

2 lieux de 
transaction 

3 lieux de 
transaction 

Total 

Kossi  8.6% 81.4% 10.0%  100%

Mouhoun  83.3% 16.7%  0.0%  100%

Sourou  42.0% 44.0% 14.0%  100%

Balé  16.0% 34.0% 50.0%  100%

Banwa  84.0% 10.0% 6.0%  100%

Nayala  10.0% 62.0% 28.0%  100%

Boucle du 
Mouhoun 

Total   43.8% 38.8% 17.4%  100%

Kadiogo  78.9% 18.1% 3.0%  100%Centre 

Total  78.9% 18.1% 3.0%  100%

Houet  51.1% 28.7% 20.2%  100%

Kénédougou  47.3% 41.8% 10.9%  100%

Tuy  43.9% 43.9% 12.3%  100%

Hauts Bassins 

Total  49.6% 32.6% 17.8%  100%

Oudalan  84.0% 12.0% 4.0%  100%

Séno  10.0%  0.0% 90.0%  100%

Soum  4.6% 36.9% 58.5%  100%

Yagha  67.3% 32.7%  0.0%  100%

Sahel 

Total  37.7% 18.8% 43.5%  100%

Total  52,7% 28,7%  18,5%  100%
Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

Contrairement aux attentes,  les ménages des provinces qui  comptent  les populations urbaines  les 
plus importantes en proportion de la population totale (le Kadiogo dans le centre et le Houet dans les 
Hauts Bassins ; et à un moindre degré le Tuy et le Kénédougou dans les Hauts Bassins, la Kossi et le 
Mouhoun  dans  la  Boucle  du Mouhoun,  le  Soum  dans  le  Sahel)  ne  se  distinguent  pas  des  autres 
provinces.  

Pourtant,  si  on  effectue  un  tri  des ménages  urbains  et  des ménages  ruraux  sur  l’ensemble  de 
l’échantillon, on constate que les ménages urbains sont proportionnellement plus nombreux que les 
ménages  ruraux à se  rendre sur un seul marché et moins nombreux à se  rendre sur  trois marchés 
(Tab.21).  

Tab.21. Répartition des ménages urbains et ruraux selon le nombre de lieux de transaction 

Nombre de lieux de transactions  1 lieu de transaction  2 lieux de transaction  3 lieux de transaction 

Urbain  67,0%  23,5%  9,5% 

Rural  41,8%  32,4%  25,8% 
Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

 

 

6.4. Distance et temps de déplacement pour accéder aux lieux de 
transaction 

La distance moyenne parcourue par  les ménages pour se rendre sur  le premier  lieu de  transaction 
(marché où chaque ménage effectue les transactions les plus importantes en quantités – que ce soit 
de  l’achat ou de  la  vente)  varie beaucoup  selon  les  régions (Tab.22):  entre 1,8  km pour  la  région 
Centre et 11,5 km pour le Sahel. Les différences sont encore plus importantes entre provinces au sein 
de certaines régions (par exemple 3 km à Nayala et 13,1 km aux Balé dans  la Boucle du Mouhoun ; 
2,3 km pour le Houet et 10,5 km pour le Tuy dans les Hauts Bassins). Le deuxième lieu de transaction 
est assez souvent plus éloigné, on peut imaginer que les ménages se procurent d’autres produits non 
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disponibles sur  leurs marchés de proximité ou commercialisent  leurs propres produits sur d’autres 
marchés plus éloignés. C’est aussi  le  cas pour  le  troisième  lieu de  transaction  sauf dans  les Hauts 
Bassins et le Sahel. Il peut s’agir là d’une spécialisation de certains marchés. 

Les  temps  de  déplacement  au  principal marché  sont  beaucoup  plus  longs  au  Sahel  que  dans  les 
autres régions, soit une moyenne de 51 mn pouvant culminer à 60 mn en moyenne dans l’Oudalan et 
le  Séno,  sans  doute  lié  aux  difficultés  de  déplacement  et  au moyen  de  transport.  Le  temps  de 
parcours est également long dans le Kadiogo alors que les distances sont faibles à parcourir. Cela est 
peut‐être du aux embouteillages urbains et également au moyen de transport. D’après le personnel 
d’enquête (enquêteurs et contrôleurs), le critère de la distance reflète mieux la réalité que le temps 
de déplacement beaucoup plus sujet à approximation de la part des enquêtés.  

Tab.22. Distance et temps moyens pour se rendre sur les lieux de transaction 

Distances moyennes (en km)  Temps moyens (en mn) 

 Région et province 
  

1er lieu de 
transaction

2ème lieu 
de 

transaction

3ème lieu 
de 

transaction
1er lieu de 
transaction

2ème lieu 
de 

transaction 

3ème lieu 
de 

transaction

Kossi  4.4 3.9 8.4 25 18  40

Mouhoun  6.4 5.0 8.0 51 14  58

Sourou  5.4 12.7 23.3 25 38  60

Balé  13.1 9.1 10.6 15 26  35

Banwa  9.0 .  .  22 .  . 

Nayala  3.0 8.9 6.9 25 61  54

Boucle du 
Mouhoun 

Total  7.3 7.9 12.4 27 30  45

Kadiogo  1.8 2.6 5.3 22 24  28Centre 
   Total  1.8 2.6 5.3 22 24  28

Houet  2.3 9.7 3.2 13 21  17

Tuy  10.5 20.8 23.9 29 50  36

Kénédougou  3.7 4.9 0.0 15 15  3

Hauts Bassins 
  

Total  4.2 11.4 6.5 16 27  20

Oudalan  13.1 27.9 64.0 60 131  120

Séno  15.7 12.1 14.5 58 63  62

Soum  8.2 14.3 6.9 40 55  29

Yagha  7.9 29.8 .  44 109  . 

Sahel 
Total du groupe 

Total  11.5 15.9 12.9 51 69  52

Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 
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6.5. Moyens de transport utilisés pour accéder aux lieux de transaction   
La  grande  majorité  des ménages  se  rend  au  principal  marché  à  pied  ou  en  vélo  (ils  sont  plus 
nombreux à y aller à pied dans les régions Centre et Sahel et plus nombreux à y aller en vélo dans la 
région Boucle du Mouhoun  (Tab.23). Mais  là encore,  il  y  a des disparités entre provinces  au  sein 
d’une même  région). Au Sahel  la pratique des charrettes est plus développée que dans  les autres 
régions (11,3% des ménages). Après  la marche et  le vélo,  la moto est  le moyen de transport  le plus 
utilisé dans les quatre régions, le taux pouvant dépasser 20% des ménages dans les Hauts Bassins. La 
voiture  et  le  camion  sont  d’utilisation  beaucoup  plus  marginale.  La  plus  forte  proportion  des 
ménages qui utilisent    voiture  et  camion  (4%  et 1,1%)   pour  aller  au marché  se  retrouve dans  la 
région des Hauts Bassins. L’essentiel des voitures peut être des taxis (300 FCFA pour aller au marché) 
et les camions sont généralement utilisés pour relier les villages satellites à la grande ville. Ainsi dans 
la région Hauts Bassins, les marchés fréquentés sont souvent éloignés mais les moyens de transport 
utilisés sont adaptés à la distance parcourue. 

Tab.23. Répartition des ménages selon le principal moyen de transport utilisé par les personnes pour accéder 
au premier lieu de transaction  

 Région  Province   Marche 
Bicyclette 

vélo 
Chariot 
charrette 

Mobylette 
moto  Voiture  Camion  Autre 

Kossi  21.4%  60.0% 1.4% 17.1%         

Mouhoun  30.0%  52.0% 2.0% 16.0%         

Sourou  49.0%  46.9%    4.1%         

Balé  20.0%  77.1%          2.9%    

Banwa  28.0%  46.0%    24.0%    2.0%    

Nayala  12.2%  85.4%    2.4%         

Boucle du 
Mouhoun 

Total  28.2%  58.3% 0.6% 12.1%    0.8%    

Kadiogo  57.2%  24.9% 0.2% 17.2% 0.5%       Centre 
   Total  57.2%  24.9% 0.2% 17.2% 0.5%       

Houet  38.3%  29.8%    26.6% 5.3%       

Tuy  30.6%  55.1%    4.1%    8.2%  2.0%

Kénédougou  33.3%  66.7%               

Hauts Bassins 
  

Total  36.7%  37.5%    20.4% 4.0%  1.1%  0.3%

Oudalan  60.0%  18.0% 16.0% 2.0% 2.0%  2.0%    

Séno  32.0%  20.0% 22.0% 24.0% 2.0%       

Soum  43.1%  27.7% 1.5% 26.2%    1.5%    

Yagha  60.0%  38.0% 2.0%            

Sahel 
 

Total  47.1%  25.2% 11.3% 14.4% 1.1%  0.9%    

Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

 

Synthèse du chapitre 6 

Les ménages  peuvent  effectuer  leurs  transactions  sur  un marché  physique mais  également  bord 
champs, à domicile ou par l’intermédiaire d’un groupement. Le marché physique est le premier lieu 
de transaction (classement effectué sur la base du volume échangé) pour plus de 50% des ménages 
dans toutes les provinces sauf aux Balé dans la Boucle du Mouhoun (38% seulement) où les ménages 
effectuent leurs transactions bord champs (52% des ménages).  

Le marché physique a été cité comme lieu de transaction par plus de 90% des ménages dans la quasi‐
totalité des provinces. La vente bord champs est importante dans  les provinces du Balé et du Soum 
où  respectivement  66%  et  43%  des  ménages  la  pratiquent.  Les  transactions  à  domicile,  elles, 
concernent un grand nombre de ménages dans  les provinces du Nayala et de  la Kossi en Boucle du 
Mouhoun  (plus  de  60%  des  ménages)  et  à  un  moindre  degré  dans  d’autres  provinces.  Notons 
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l’importance de la vente en groupe dans la province du Kénédougou des Hauts Bassins (presque 20% 
des ménages). 

Les ménages sont un peu plus de la moitié à n’utiliser qu’un seul lieu pour effectuer leurs transaction, 
un peu moins de la moitié éprouvent le besoin d’utiliser un deuxième voire plusieurs autres lieux de 
transaction. Cette multi‐localisation des marchés fréquentés est plus répandue en milieu rural qu’en 
milieu  urbain,  peut‐être  en  relation  avec  les  jours  de  fonctionnement  des  marchés  ou  avec  la 
spécialisation des marchés  (disponibilité des produits  alimentaires).  Les distances  et  les  temps de 
déplacement pour se rendre sur les marchés sont plus longs en région Sahel  (en moyenne 11,5 km et 
51 mn pour  le premier  lieu de transaction) et Boucle du Mouhoun (7,3 km et 27 mn) qu’en régions 
Centre (1,8 km et 22 mn) et Hauts Bassins (4,2 km et 16 mn). La hiérarchie entre les régions demeure 
la même pour les deuxième et troisième lieux de transaction.  

Les moyens de transport  les plus utilisés sont  la marche à pied et  le vélo dans toutes  les provinces 
(plus  la marche à pied au Centre et au Sahel, plus  le vélo dans  la Boucle du Mouhoun et  les Hauts 
Bassins). La charrette est assez répandue au Sahel (en particulier dans le Séno et l’Oudalan). La moto 
est assez répandue (plus de 20% des ménages pour le premier lieu de transaction) dans les provinces 
du  Soum  et  du  Séno  au  Sahel, du Houet dans  les Hauts Bassins  et des Banwa dans  la Boucle du 
Mouhoun. L’utilisation de la voiture n’est pas négligeable dans la province du Houet (plus de 5% des 
ménages pour le premier lieu de transaction) et celle du camion dans la province du Tuy (plus de 8% 
des ménages) dans les Hauts Bassins. 

 

 

7. RELATIONS ENTRE ACCES AU MARCHE ET SECURITE ALIMENTAIRE 
DES MENAGES 

 

Pour  analyser  la  relation  entre  l’accès  des ménages  aux marchés  et  leur  situation  alimentaire,  il 
convient  d’établir  une  typologie  de  ménages  plus  homogène  du  point  de  vue  de  leur  sécurité 
alimentaire que  la classification  jusqu’ici utilisée (régions/provinces). En effet,  il existe beaucoup de 
diversité dans la situation alimentaire des ménages entre régions et entre provinces. Cette typologie 
doit  permettre  de  faire  une  analyse  plus  fine  du  rôle  que  joue  le marché  dans  la  situation  des 
ménages. 

 

7.1. Classification des ménages selon leur niveau de sécurité alimentaire  
Les ménages sont classés en fonction de leur niveau de sécurité alimentaire selon un gradient depuis 
les ménages  « les  plus  sécurisés »  vers  les ménages  « les  plus  insécurisés ».  Conformément  à  la 
définition de la sécurité alimentaire qui prend en considération les aspects quantitatifs (disponibilité 
de  la nourriture en quantité suffisante) et qualitatifs (dont  l’un des aspects est  la diversification de 
l’alimentation),  les données de  l’enquête permettent d’intégrer  ces deux aspects dans  la nouvelle 
typologie. Ce classement tient compte : 

- de  la durabilité (durée) de  la pénurie d’alimentation : nombre de mois pendant  lesquels  les 
ménages  ont  déclaré  avoir manqué  de  nourriture :  0 mois,  entre  1  et  3 mois  (insécurité 
alimentaire chronique), 4 mois et plus (insécurité alimentaire structurelle); 

- du niveau de diversification de leur alimentation la veille de l’enquête: de 0 à 4 groupes, de 5 
à 7 groupes, 8 groupes et plus parmi un  total de 19 groupes alimentaires proposés.  Il est 
considéré  que même  si  une  seule  journée  ne  peut  pas  être  représentative  du  reste  de 
l’année, elle reste représentative du niveau de diversification relatif de chaque ménage ; 
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- de la motivation des ménages pour la diversification au delà de la seule pratique (justification 
du fait d’avoir consommé certains aliments au cours des 7 derniers jours par une volonté de 
diversification). 

Cinq classes de ménages plus ou moins équilibrés en taille ont été ainsi constituées selon un gradient 
de sécurité alimentaire des ménages allant des ménages  les plus sécurisés, c'est‐à‐dire n’ayant pas 
déclaré avoir manqué de nourriture et ayant diversifié leur alimentation, jusqu’aux ménages les plus 
fragilisés à ce niveau. L’objectif final sera de chercher ensuite à expliquer pourquoi  les ménages se 
situent dans tel ou tel groupe ou telle et telle classe à  l’aide d’un croisement avec des variables de 
comportements des ménages et de caractéristiques des marchés fréquentés par ces ménages que les 
enquête ont mesurées. 

 

La  distribution  de  ces  classes  dans  les  régions/provinces montre  une  forte  présence  de ménages 
appartenant à la classe la plus vulnérable dans la région du Sahel et en particulier dans les provinces 
de  l’Oudalan et à moindre degré du Soum. Par contre dans  les provinces du Yagha et du Séno au 
Sahel également, on  trouve une  forte proportion de ménages qui ne manquent pas de nourriture 
même s’ils pourraient avoir une alimentation plus diversifiée au Séno. Ces résultats  intra‐régionaux 
sont très cohérents avec le zonage FEWSNET des profils des moyens d’existence.  

La région qui compte  le moins de ménages bien  lotis c'est‐à‐dire ne manquant pas de nourriture et 
ayant un niveau de diversification élevé ou moyen en comparaison des autres classes est la Boucle du 
Mouhoun, province de  la Kossi mise à part  (Tab.24). Cette  région compte 36,4% de ménages bien 
lotis contre 47,6% au Centre et 44,9% dans les Hauts Bassins, régions avec de grands centres urbains 
et des dépenses totales annuelles des ménages élevées, mais aussi 46,5% au Sahel, région beaucoup 
plus rurale et aux revenus en moyenne plus faibles.  

Le  Sahel  compte  donc  une  proportion  élevée  de ménages  en  sécurité  alimentaire  relative mais 
compte  aussi  la  proportion  la  plus  importante  de ménages  qui  souffrent  d’insécurité  alimentaire 
relative  soit  41,8%  des ménages manquant  de  nourriture  à  un moment  donné  contre  32,8%  en 
Boucle du Mouhoun, 28,5% dans les Hauts Bassins et 28,3% au Centre. La distribution de ces classes 
par province montre une forte présence de ménages appartenant à la classe la plus vulnérable dans 
les provinces de l’Oudalan et à moindre degré du Soum. Par contre dans les provinces du Yagha et du 
Séno, on  trouve une  forte proportion de ménages qui ne manquent pas de nourriture même  s’ils 
pourraient avoir une alimentation plus diversifiée au Séno. Cette  représentation du Sahel dans  les 
classes  extrêmes  peut  s’expliquer  par  une  situation  beaucoup  plus  inégalitaire  dans  cette  région 
entre  les provinces mais aussi entre  les classes sociales. Les situations sont également  inégalitaires 
entre les ménages dans les provinces des Banwa (Boucle du Mouhoun) et du Houet (Hauts Bassins).  
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Tab.24. Répartition des ménages dans les régions/provinces en fonction de leur niveau de sécurité 
alimentaire 

Région  Province  C1 
Suffisance et 
diversification 

C2 
Suffisance et 
diversification 
moyenne  

C3 
Suffisance et 
diversification 

faible 

C4 
Insuffisance  

C5 
Insuffisance 

aïgue 

Total 

Kossi  10.0%  67.1% 21.4%    1.4% 100.0%

Mouhoun     8.3% 56.7% 28.3%  6.7% 100.0%

Sourou     30.0% 34.0% 36.0%     100.0%

Balé  6.0%  34.0% 32.0% 26.0%  2.0% 100.0%

Banwa  8.0%  28.0% 20.0% 16.0%  28.0% 100.0%

Nayala  2.0%  24.0% 12.0% 38.0%  24.0% 100.0%

Boucle 
du 
Mouhoun 

Total   4.5%  31.9% 30.8% 23.1%  9.7% 100.0%

Kadiogo  14.9%  32.7% 24.0% 21.1%  7.2% 100.0%Centre 

Total  14.9%  32.7% 24.0% 21.1%  7.2% 100.0%

Houet  16.7%  28.9% 23.3% 27.8%  3.3% 100.0%

Kénédougou  5.5%  38.2% 25.5% 30.9%     100.0%

Tuy  7.1%  35.7% 46.4% 10.7%     100.0%

Hauts 
Bassins 

Total  13.7%  31.2% 26.6% 26.1%  2.4% 100.0%

Oudalan     4.0% 20.0% 2.0%  74.0% 100.0%

Séno  2.0%  62.0% 4.0% 30.0%  2.0% 100.0%

Soum  4.6%  30.8% 23.1% 24.6%  16.9% 100.0%

Yagha  42.0%  40.0%    12.0%  6.0% 100.0%

Sahel 

Total  10.5%  36.0% 11.7% 18.4%  23.4% 100.0%
Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

 

7.2. Relations entre l’accès aux marchés et la sécurité alimentaire 
Les traitements pour comprendre comment se différencient les ménages plus ou moins « sécurisés » 
en fonction d’un certain nombre de paramètres d’accès au marché (nombre de lieux de transaction 
fréquentés,  distance  au  premier  lieu  de  transaction,  fréquence  d’ouverture  du  premier  lieu  de 
transaction…) montrent que: 

- Les ménages  qui  sont  les  plus  vulnérables  sur  le  plan  alimentaire  sont  plus  nombreux  à 
accéder à un seul lieu de transaction plutôt que deux (46,9% pour le premier quintile contre 
70,1% pour le cinquième quintile pour le premier lieu de transaction ; 32,7% pour le premier 
quintile  contre  15,7%  pour  le  cinquième  quintile  pour  le  deuxième  lieu  de  transaction) 
(Tab.25). On ne note pas de différence significative pour les ménages qui se rendent sur trois 
lieux de transaction ou plus. 

- La distance aux lieux de transaction paraît moins nettement discriminante que le nombre de 
lieux de transaction fréquentés par les ménages (Tab.26). Cependant on note que la majorité 
des ménages  les plus sécurisés (51,9%) se trouve à une faible distance de  leur principal  lieu 
de transaction (0 ou 1 km). De la même façon la part des ménages éloignés de plus de 20 km 
de  leur principal marché est plus élevée dans  les derniers quintiles (proche ou supérieure à 
20%) que dans le premier et le deuxième quartile (inférieure à 10%). 

- Enfin,  on  note  une  relation  forte  entre  la  fréquence  d’ouverture  du  premier  lieu  de 
transaction fréquenté et le niveau d’insécurité des ménages (Tab.27). 61,3% des ménages qui 
se trouvent dans  la situation alimentaire  la plus  favorable peuvent accéder tous  les  jours à 
leur premier lieu de transaction tandis que c’est le cas de 39% seulement des ménages qui se 
trouvent dans la situation alimentaire la plus défavorable. 51% de ces derniers accèdent à un 
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marché qui ouvre  seulement une  fois par  semaine.  Les  tendances ne  sont pas  très nettes 
pour les autres fréquences d’ouverture. 

Tab.25. Répartition des ménages en fonction des classes de sécurité alimentaire et du nombre de lieux de 
transaction 

Classe  Description  1  2  3  Total 

C1   Ménages qui n’ont pas manqué de nourriture et qui ont 
diversifié leur alimentation 

46.9%  32.7%  20.4%  100.0% 

C2   Ménages qui n’ont pas manqué de nourriture et qui ont 
moyennement diversifié leur alimentation 

49.6%  28.0%  22.4%  100.0% 

C3   Ménages qui n’ont pas manqué d’alimentation et qui 
ont peu diversifié leur alimentation 

58.0%  33.2%  8.8%  100.0% 

C4   Ménages qui ont manqué d’alimentation entre 1 et 3 
mois 

59.2%  24.3%  16.5%  100.0% 

C5   Ménages qui ont manqué d’alimentation pendant 4 
mois et plus 

70.1%  15.7%  14.2%  100.0% 

  Total  53.6%  28,2%  18,2%  100.0% 
Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

Tab.26. Répartition des ménages en fonction des classes de sécurité alimentaire et de la distance au premier 
lieu de transaction  

Classe  Description  0 km  1 km  2 à 9 
km 

10 à 
20 km 

Plus de 
20 km 

Total 

C1   Ménages qui n’ont pas manqué de nourriture 
et qui ont diversifié leur alimentation 

18.0%  33.9%  37.9%  6.0%  4.2%  100.0% 

C2   Ménages qui n’ont pas manqué de nourriture 
et qui ont moyennement diversifié leur 
alimentation 

22.4%  25.1%  32.9%  12.1%  7.4%  100.0% 

C3   Ménages qui n’ont pas manqué 
d’alimentation et qui ont peu diversifié leur 
alimentation 

13.6%  20.0%  24.8%  15.7%  25.8%  100.0% 

C4   Ménages qui ont manqué d’alimentation 
entre 1 et 3 mois 

13.0%  22.1%  34.2%  9.2%  21.5%  100.0% 

C5   Ménages qui ont manqué d’alimentation 
pendant 4 mois et plus 

22.1%  16.0%  24.4%  18.5%  19.0%  100.0% 

  Total  17.8%  26.0%  33.2%  10.4%  12.6%  100.0% 
Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 
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Tab.27. Répartition des ménages en fonction des classes de sécurité alimentaire et de la fréquence 
d’ouverture du premier lieu de transaction  

Classe  Description  Tous 
les 
jours 

1 fois 
par 

semaine 

chaque 
2 jours 

chaque 
3 jours 

Une 
fois 
par 
mois 

Autre 
(chaque 
5 jours) 

Total 

C1   Ménages qui n’ont pas 
manqué de nourriture et qui 
ont diversifié leur alimentation 

61.3%  22.7%  0.7%  4.5%  0.0%  10.8%  100.0% 

C2   Ménages qui n’ont pas 
manqué de nourriture et qui 
ont moyennement diversifié 
leur alimentation 

39.4%  36.4%  1.8%  4.8%  1.4%  16.2%  100.0% 

C3   Ménages qui n’ont pas 
manqué d’alimentation et qui 
ont peu diversifié leur 
alimentation 

53.9%  30.7%  2.6%  5.4%  0.0%  7.4%  100.0% 

C4   Ménages qui ont manqué 
d’alimentation entre 1 et 3 
mois 

49.0%  29.1%  2.9%  8.3%  0.0%  10.6%  100.0% 

C5   Ménages qui ont manqué 
d’alimentation pendant 4 mois 
et plus 

39.0%  51.5%  1.2%  4.8%  0.0%  3.5%  100.0% 

  Total  50.7%  30.8%  1.7%  5.6%  0.3%  11.0%  100.0% 
Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

  

7.3. Relation entre le type de localité et la sécurité alimentaire 
Le quintile des ménages  les plus  sécurisés est plus  représenté en milieu urbain qu’en milieu  rural 
(43,2% contre 24,5%) et à  l’inverse  le quintile  le moins sécurisé est plus représenté en milieu rural 
qu’en milieu urbain (11,5% contre 5,3%). Cependant, les classes intermédiaires ne vérifient pas cette 
relation, montrant que d’autres facteurs jouent probablement plus que le milieu de résidence sur la 
sécurité alimentaire (Tab.28).  

Tab.28. Répartition des ménages en fonction des classes de sécurité alimentaire et du type de localité  

Localité  1  2  3  4  5 

Urbain  43.2%  17.3%  10.8%  23.4%  5.3% 

Rural  24.5%  30.6%  10.7%  22.7%  11.5% 

Total  33.3%  24.4%  10.7%  23.1%  8.6% 
Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

  

7.4. Relation entre la diversification des revenus et la sécurité alimentaire 
La relation entre la diversification des revenus des ménages, rendus possibles par l’accès au marché, 
et leur niveau de sécurité alimentaire, a également été testée.  

Les ménages  ont  été  répartis  en  fonction  du  nombre  de  sources  de  revenus.  Trente  sources  de 
revenus possibles étaient proposées dans  le questionnaire et  l’enquêteur a saisi  les cinq principales 
sources de revenus de chaque ménage.  

Comme certaines associations de sources de revenus correspondaient plus à de la diversification de 
produits plutôt qu’à de  la véritable pluriactivité, des regroupements de sources de revenus ont été 
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effectués de façon à identifier les ménages qui ont diversifié leurs sources de revenus en pratiquant 
des activités de natures différentes. 

Les regroupements ont été réalisés de la façon suivante. 

- Agriculture = agriculture vivrière, agriculture de rente, arboriculture, maraîchage 

- Elevage = élevage gros bétail, élevage bétail de taille moyenne, élevage volaille 

- Cueillette = pêche, chasse, cueillette 

- Commerce = commerce de produits maraîchers, commerce de produits vivriers, commerce 
de produits d’élevage, commerce d’animaux, petit commerce, 
commerce/entreprise/location de biens immobiliers, artisanat/petit métier, transport 

- Employé = travail journalier (payé en nature), travail journalier (payé en salaire), 
fonctionnaire, salarié contractuel,  

- Transferts : pension, aide/don alimentaire, aide/ don non alimentaire, transfert d’argent, 
avantage lié à la classe sociale 

- Autres = emprunt (pour la consommation), autre 

Contre toute attente,  il y a une relation assez ténue entre  la diversification des sources de revenus 
ainsi  regroupées  et  la  sécurité  alimentaire  des  ménages  (Tab.29).  On  aurait  pu  penser  qu’une 
diversification des sources de revenus pouvait procurer aux ménages un fractionnement des revenus 
dans  le  temps  et  une meilleure  gestion  des  risques  associés  à  telle  ou  telle  activité  d’où  pouvait 
découler une  amélioration de  leurs  conditions de  vie  et de  leur  alimentation  en particulier.  Il  est 
possible que ce soit plus le niveau de revenu que la diversification des sources de revenu qui ait un 
effet  sur  la  sécurité  alimentaire  des ménages.  Cependant,  il  est  difficile  d’appréhender  de  façon 
correcte le niveau de revenu réel des ménages par enquête recueillant des informations déclaratives. 

Tab.29. Répartition des ménages en fonction des classes de sécurité alimentaire et du nombre de sources de 
revenus  

Classes  Description  1 
source 

2 
sources 

3 
sources 

4 
sources 

5 
sources 
et + 

Total 

C1   Ménages qui n’ont pas manqué de nourriture 
et qui ont diversifié leur alimentation 

46.8%  39.1%  11.5%  2.3%  0.3%  100.0% 

C2   Ménages qui n’ont pas manqué de nourriture 
et qui ont moyennement diversifié leur 
alimentation 

50.2%  37.3%  10.8%  1.7%  0.0%  100.0% 

C3   Ménages qui n’ont pas manqué 
d’alimentation et qui ont peu diversifié leur 
alimentation 

48.1%  40.0%  11.9%  0.0%  0.0%  100.0% 

C4   Ménages qui ont manqué d’alimentation 
entre 1 et 3 mois 

50.7%  37.1%  9.4%  2.8%  0.0%  100.0% 

C5   Ménages qui ont manqué d’alimentation 
pendant 4 mois et plus 

32.8%  59.2%  8.0%  0.0%  0.0%  100.0% 

  Total  47.5%  40.0%  10.6%  1.8%  0.1%  100.0% 

Source : Enquête ménages étude PAM/CIRAD 

  

Synthèse du chapitre 7 

Les  ménages  enquêtés  ont  été  classés  en  fonction  de  leur  niveau  de  sécurité  alimentaire 
(appréhendé  à  partir  de  leur  perception  du  nombre  de mois  pendants  lesquels  ils manquent  de 
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nourriture et de la diversification de leur alimentation) depuis les ménages « les plus sécurisés » vers 
les ménages « les plus insécurisés ». 

La région qui compte  le moins de ménages bien  lotis c'est‐à‐dire ne manquant pas de nourriture et 
ayant un niveau de diversification élevé ou moyen en comparaison des autres classes est la Boucle du 
Mouhoun,  province  de  la  Kossi  à  part.  Le  Sahel  compte  une  proportion  élevée  de ménages  en 
sécurité  alimentaire  relative mais  compte  aussi  la  proportion  la  plus  importante  de ménages  qui 
souffrent d’insécurité  alimentaire  relative.  La distribution de  ces  classes par province montre une 
forte présence de ménages appartenant à la classe la plus vulnérable dans les provinces de l’Oudalan 
et à moindre degré du Soum. Par contre dans les provinces du Yagha et du Séno, on trouve une forte 
proportion  de  ménages  qui  ne  manquent  pas  de  nourriture  même  s’ils  pourraient  avoir  une 
alimentation plus diversifiée au Séno. Cette représentation du Sahel dans  les classes extrêmes peut 
s’expliquer par une situation beaucoup plus  inégalitaire dans cette  région entre  les provinces mais 
aussi entre les classes sociales. Les situations sont également inégalitaires entre les ménages dans les 
provinces des Banwa (Boucle du Mouhoun) et du Houet (Hauts Bassins).  

La  classification  établie  a  été  croisée  avec  des  variables  de  comportement  des  ménages  et  de 
caractéristiques  des  marchés  pour  mieux  comprendre  la  relation  entre  l’accès  au  marché  et  la 
sécurité alimentaire.  

Les ménages qui sont les plus vulnérables sur le plan alimentaire sont plus nombreux à accéder à un 
seul  lieu  de  transaction  plutôt  que  deux.  Etant  donne  que  les ménages  souffrent  un  peu moins 
d’insécurité alimentaire en milieu urbain qu’en milieu rural  (43,2% des ménages urbains se situent 
dans  le premier quintile contre 24,5% des ménages ruraux, 5,3% des ménages urbains se  trouvent 
dans  le  cinquième  quintile  contre  11,5%  des ménages  ruraux)  et  que  les ménages  urbains  sont 
proportionnellement plus nombreux que  les ménages  ruraux à utiliser un  seul marché plutôt que 
deux ou trois (67% contre 42%), on peut penser que la facilitation de l’accès à plusieurs marchés peut 
avoir un effet sur la sécurité alimentaire des ménages en milieu rural. 

Par  contre,  la  distance  du  lieu  de  résidence  des  ménages  aux  places  de  marché  paraît  moins 
nettement discriminante que le nombre de marchés fréquentés par les ménages.  

On note par ailleurs une relation forte entre la fréquence d’ouverture du premier marché fréquenté 
et  le  niveau  d’insécurité  des ménages.  Presque  deux  tiers  des ménages  qui  se  trouvent  dans  la 
situation  alimentaire  la  plus  favorable  peuvent  accéder  tous  les  jours  à  leur  premier  lieu  de 
transaction tandis que c’est  le cas de moins de 40% des ménages qui se trouvent dans  la situation 
alimentaire la plus défavorable. La moitié de ces derniers accèdent à un marché qui ouvre seulement 
une fois par semaine. Sans présager du niveau de revenus et de trésorerie des ménages et du niveau 
de  prix  des  produits  (accès  monétaire),  on  peut  penser  là  aussi  que  la  facilitation  d’un  accès 
quotidien  des ménages  aux  produits  alimentaires  peut  avoir  un  effet  sur  la  satisfaction  de  leurs 
besoins alimentaires en quantité ou en qualité.  Il peut permettre notamment aux ménages  les plus 
pauvres de  fractionner  leurs achats. A condition que  les marchés  fonctionnant au quotidien soient 
aussi correctement approvisionnés. 
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(1) Les cartes des pages suivantes permettent d’illustrer l’orientation des villages/secteurs vers un ou 
plusieurs marchés.  Plus  le  nombre  de  couleurs  apparaissant  dans  le  polygone  correspondant  à  un 
village/secteur est  important, plus est  important  le nombre de marchés fréquentés par  les ménages 
du village/secteur. Par exemple, dans la province des Balé de la Boucle du Mouhoun, les ménages des 
villages  de Oury  (commune  de Oury)  et  de  Kopoï  (commune  de  Pa)  se  rendent  sur  trois  lieux  de 
transaction ou marchés  (marché de Oury, marché de Boromo et marché de Syby pour  les ménages 
enquêtés à Oury ; marché de Kopoï, marché de Boni et marché de Pa pour les ménages de Kopoï),. Les 
ménages  des  villages  de  Yaro  (commune  de  Bagassi),  de  Kana  (commune  de  Bagassi)  et  de 
Kalembouly (commune de Diby) se rendent eux sur deux marchés (marché de Pompoï et marché de 
Bagassi pour les ménages de Yaro et les ménages de Kana, marché de Syby et marché de Oury pour 
les ménages de Kalembouly). Les ménages des autres villages fréquentent un seul marché : Pompoï 
(marché  de  Pompoï), Boromo  secteur  2  (marché  de Boromo), Virou  (marché  de Boromo), Nanano 
(marché de Fara), Yaho  (marché de Yaho). Une analyse des situations  locales permettrait de mieux 
comprendre cette organisation de  l’orientation des ménages vers  les marchés et  le rayonnement de 
certains marchés. Rappelons toutefois que l’enquête a porté sur un échantillon de villages/secteurs. 
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8. PRATIQUES DES COMMERCANTS SUR LES MARCHES 

 

L’une des composantes de  la relation « sécurité alimentaire – marchés » qui n’a pas été explorée 
jusqu’ici est  le  fonctionnement des marchés, notamment en matière de pratiques commerciales 
des acteurs et du  système de prix qui en découle, qui est un déterminant  important de  l’accès 
monétaire des ménages aux marchés. 

Une pré‐analyse du fonctionnement des marchés va être amorcée ici à partir de l’enquête auprès 
des  commerçants.  450  commerçants  ont  été  enquêtés  sur  les  142 marchés  enquêtés  (Tab.30). 
Leur  choix  s’est  fait  de  façon  raisonnée :  les  commerçants  paraissant  les  plus  importants  en 
volume  de  transactions  tout  en  essayant  de  respecter  une  diversité  de  produits  (agricoles, 
animaux,  de  cueillette).  Rappelons  que  le  nombre  de  commerçants  par  marché  devait  être 
minimum de trois et pouvait aller jusqu’à cinq,  il est en moyenne de 3,1 (450 commerçants pour 
142 marchés). 

Une répartition des commerçants en fonction des principaux produits commercialisés donne une 
idée  du  type  de  commerçants  enquêtés :  mil  (210  commerçants  sur  les  450  commerçants 
enquêtés  ont  cité  ce  produit  parmi  les  cinq  principaux  produits  commercialisés),  sorgho 
rouge/blanc (194), maïs (194), niébé (150), arachide (99), riz (85), volaille/œuf (40), oignons (37), 
autres  légumes  (35),  bovins  (32),  voandzou  (32),  karité  (26),  néré  (22),  tamarin  (21), 
tubercule/racine  (17),  lait  (12),  fonio  (12),  orange  (9),  engrais  (9),  herbicide  (9),  papaye  (5), 
mangue (6), âne (4), vaccin pour animal (4), chameau (2), souchet (2), liane (1), porc (1).  

Notons qu’un certain nombre de produits (sésame, tomate, poisson, caprin, ovin, cheval, feuille de 
baobab) ne figuraient pas dans la liste proposée dans le questionnaire. 

Tab.30. Répartition des commerçants enquêtés selon la région/province 

Région  Province  Effectif  % 

Kossi  30 6.7%

Mouhoun  16 3.6%

Sourou  17 3.8%

Balé  23 5.1%

Banwa  30 6.7%

Boucle du 
Mouhoun 

Nayala  22 4.9%

Total Boucle du Mouhoun  138 30.7%

Centre  Kadiogo  173 38.4%

Total Centre  173 38.4%

Houet  25 5.6%

Kénédougou  25 5.6%

Hauts Bassins 

Tuy  15 3.3%

Total Hauts Bassins  65 14.4%

Oudalan  23 5.1%

Séno  19 4.2%

Soum  26 5.8%

Sahel 

Yagha  6 1.3%

Total Sahel  74 16.4%

Total 4 régions  450 100%

Source : Enquête marchés (commerçants) étude PAM/CIRAD 

Une proportion très variable selon les provinces des commerçants enquêtés vendent sur plusieurs 
marchés : seulement 4,3% des commerçants dans  le Kadiogo (Centre), 5,3% dans  le Séno (Sahel), 
10,7%  dans  la  Kossi  (Boucle  du Mouhoun) ; mais  à  l’opposé  62,5%  dans  le  Sourou  (Boucle  du 
Mouhoun), 52,6% dans le Nayala (Boucle du Mouhoun), 50% dans les Balé (Boucle du Mouhoun). 
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8.1. Provenance / destination des produits et type de clientèle 
Un  grand  nombre  de  commerçants  enquêtés  sur  les  marchés  fréquentés  par  les  ménages 
enquêtés  s’approvisionnent  directement  dans  leur  localité  (commune)  pour  la  majorité  des 
produits (Tab.31). C’est particulièrement le cas pour les légumes (plus de 80%), le karité (80%) ou 
le niébé  (76%)  et  à un moindre degré pour  les  céréales  excepté  le  riz  (entre  60  et  70%) ou  la 
volaille  (59%).  A  l’opposé  quelques  produits  proviennent  pour  une  part  plus  importante  de 
l’extérieur de la localité comme les bovins (55%), les racines et tubercules (54%) ou le riz (53%).  

La disponibilité quasi‐permanente constatée précédemment du riz pourrait alors s’expliquer par sa 
provenance.  Parmi  les  zones  couvertes  par  la  collecte  des  données,  une  seule  zone  est 
véritablement  grande  productrice  de  bovins,  la  région  Sahel.  On  peut  alors  postuler  que  la 
majorité des bœufs sur  les marchés des autres régions proviennent de  l’extérieur de ces régions. 
Pour les autres produits (fonio, souchet, papaye, mangue, orange, liane, lait, âne, porc, chameau), 
il  est  difficile  de  tirer  des  tendances  car  le  nombre  de  commerçants  enquêtés  qui  les 
commercialisent est très faible (douze ou moins). Tout de même et liane mise à part, cela confirme 
le  faible  taux  de  commercialisation  de  ces  produits  mis  en  évidence  précédemment  par  les 
responsables  de  marchés.  Plusieurs  de  ces  produits  étant  disponibles  pendant  la  période  de 
soudure,  le développement de  leur marché pourrait améliorer  les revenus des ménages pendant 
ces périodes et participer ainsi à la protection de leurs moyens d’existence. 

Les  filières  paraissent  généralement  très  courtes  aussi  en  aval  puisque  les  ventes  se  font 
exclusivement  auprès d’agents de  la  localité,  vraisemblablement en partie des  consommateurs. 
C’est  le cas pour plusieurs  légumes,  légumineuses, fruits ou racines et tubercules (ces catégories 
étant des aliments qui se conservent mal) mais aussi  le karité destiné à une  transformation  très 
localisée ;  à  plus  de  80%  pour  les  céréales  riz  compris  et  à  environ  80%  pour  la  volaille  et 
l’arachide.  Par  contre  les  transactions  de  bovins  sur  les marchés  fréquentés  par  les ménages 
concernent  en  grande  partie  des  agents  extérieurs  à  la  localité,  des  commerçants  ou  des 
consommateurs plus distants (67%). 
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Tab.31. Répartition des commerçants selon provenance / destination des produits 

   Provenance  Destination 

Produit 
Intérieur 
localité 

Extérieur 
localité 

Intérieur 
localité 

Extérieur 
localité 

Nombre de 
commerçants 

Sorgho rouge/blanc  66.9%  33.1% 84.9% 15.1%  194

Maïs  63.6%  36.4% 88.6% 11.4%  194

Fonio  58.5%  41.5% 96.8% 3.2%  12

Niébé  75.9%  24.1% 84.4% 15.6%  150

Mil  69.1%  30.9% 87.5% 12.5%  210

Riz  46.7%  53.3% 89.3% 10.7%  85

Souchet  100.0%  .0% 100.0% .0%  2

Voandzou/pois de terre  62.5%  37.5% 100.0% .0%  32

Tubercule/ racine  46.2%  53.8% 100.0% .0%  17

Arachide  70.7%  29.3% 79.3% 20.7%  99

Oignon  81.5%  18.5% 83.9% 16.1%  37

Autres légumes  82.1%  17.9% 100.0% .0%  35

Papaye  75.0%  25.0% 100.0% .0%  5

Mangue  60.0%  40.0% 100.0% .0%  6

Orange  71.4%  28.6% 100.0% .0%  9

Karité  80.0%  20.0% 100.0% .0%  26

Tamarin  60.0%  40.0% 83.3% 16.7%  21

Néré  60.0%  40.0% 88.9% 11.1%  22

Liane  .0%  .0% .0% .0%  1

Bovin  45.5%  54.5% 33.3% 66.7%  32

Volaille/œuf  59.1%  40.9% 80.0% 20.0%  40

Ane  .0%  100.0% .0% .0%  4

Porc  100.0%  .0% 100.0% .0%  1

Chameau  .0%  .0% .0% .0%  2

 Lait  .0%  .0% .0% .0%  12

En gras, les produits pour lesquels le nombre d’observations est > 12 
Source : Enquête marchés (commerçants) étude PAM/CIRAD 

L’analyse  des  types  de  destinataires  montre  que  même  si  les  produits  faisant  l’objet  de 
transactions  sur  les marchés  fréquentés  par  les ménages  ne  sont  pas  destinés  à  sortir  de  la 
localité,  ils ne sont pas pour autant vendus essentiellement aux consommateurs. Pour  la totalité 
des  produits,  les  consommateurs  représentent moins  de  50%  des  quantités  écoulées  (Tab.32). 
Même  s’il existe un biais  lié  au  type de  commerçants  choisis  (plutôt de  taille  importante),  ceci 
montre tout de même que les marchés ne sont pas très spécialisés sur un segment en particulier 
des  filières. On  trouve surtout des marchés qui sont des  lieux d’échange entre des producteurs, 
des grossistes, des demi‐grossistes, des détaillants et des consommateurs. Ceci montre enfin soit 
que  des  filières  très  localisées  (production  et  consommation  géographiquement  proches) 
comportent    un  grand  nombre  d’intermédiaires  ;  soit  que  les  relations  commerciales  avec  les 
autres localités sont plus importantes que ce que le tableau précédent laissait supposer et que les 
commerçants ont peu de visibilité sur la provenance et la destination réelle des produits. 

 

 

 

 

 

 

 



 115

Tab.32. Répartition des commerçants en fonction des principaux clients 

Produit  Grossistes  Demi‐grossistes  Détaillants  Consommateurs directs 

Sorgho rouge/blanc  13.6% 16.8% 50.9% 18.7%
Mil  9.8% 19.6% 56.0% 14.7%
Maïs  9.7% 14.6% 59.3% 16.4%
Riz  12.9% 9.7% 41.9% 35.5%
Fonio  10.5% 10.5% 60.5% 18.4%
Niébé  12.7% 17.1% 58.0% 12.2%
Souchet  .0% .0% 100.0% .0%
Voandzou/pois de terre  .0% 20.8% 45.8% 33.3%
Arachide  9.7% 29.0% 54.8% 6.5%
Oignons  3.1% 6.3% 43.8% 46.9%
Autres légumes  6.3% 6.3% 50.0% 37.5%
Orange  .0% .0% 42.9% 57.1%
Papaye  .0% .0% 50.0% 50.0%
Mangues  .0% .0% 60.0% 40.0%
Tubercule/ racine  .0% 7.7% 46.2% 46.2%
Karité  25.0% 6.3% 56.3% 12.5%
Tamarin  5.9% .0% 52.9% 41.2%
Néré  6.7% .0% 66.7% 26.7%
Liane  .0% .0% .0% .0%
Bovins  19.0% 23.8% 47.6% 9.5%
Volailles/œufs  4.3% 4.3% 60.9% 30.4%
Anes  .0% .0% 100.0% .0%
Porcs  .0% .0% 100.0% .0%
Chameaux  .0% .0% .0% .0%
Lait  .0% .0% .0% .0%
Source : Enquête marchés (commerçants) étude PAM/CIRAD 

 

8.2. Prix moyens pratiqués par les commerçants à différentes périodes de 
l’année 

Différentes  unités  de mesure  sont  utilisées  pour  peser  les  produits  agricoles  et  ces  différentes 
pratiques posent problème pour  le suivi des prix  (Fig.31). Dans  les régions/provinces enquêtées, 
les mesures rencontrées sont les suivantes : boite de tomate, caisse, kilo, petit panier, plat yoruba, 
sac de 50 kg,  sac de 100 kg,  tine, autres.  Il n’y a pas de correspondance évidente entre  le  type 
d’unité de mesure et le type de produit car le même produit peut se mesurer à l’aide de plusieurs 
unités différentes. Ainsi, les prix de l’arachide ont été relevés en boite de tomate, plat yoruba, sac 
de 100 kg et tine ; de fonio en boite de tomate, kilo, plat yoruba, sac de 100 kg et sac de 50 kg ; de 
maïs en boite de tomate, caisse, kilo, plat yoruba, sac de 100 kg, sac de 50 kg et tine ; etc.  

Appelées généralement unités « locales » de mesure, ces unités paraissent surtout liées à la taille 
des  transactions qui peut  varier  énormément d’une  transaction  à  l’autre  sur un même marché 
puisque  ces  marchés  sont  des  lieux  d’échanges  entre  plusieurs  types  d’agents :  producteurs, 
consommateurs,  grossistes,  demi‐grossistes  et  détaillants.  En  effet,  à  titre  d’exemple  les 
commerçants utilisent : dans la province des Balé (Boucle du Mouhoun) la boite de tomate, le plat 
yoruba, le sac de 100 kg ; dans la province du Nayala (Boucle du Mouhoun) la boite de tomate, le 
kilo, le sac de 100 kg, la tine ; dans la province du Kadiogo (Centre) le kilo, le plat yoruba, les sacs 
de 50 et de 100 kg mais très peu la boite de tomate ; dans la province du Houet (Hauts Bassins) la 
boite de tomate,  le kilo,  le sac de 100 kg et  la tine ; dans  l’Oudalan (Sahel)  la boite de tomate, le 
kilo,  les  sacs  de  50  et  100  kg,  etc.  Le  petit  panier  a  été  donné  deux  fois  par  les  commerçants 
comme unité de mesure du niébé : une fois dans la province du Kadiogo (Centre) et une fois dans 
le Soum (Sahel). 



 116

Certaines unités de mesure sont plus utilisées que d’autres puisque sur l’ensemble des prix relevés 
auprès des commerçants, 32% ont utilisé  le sac de 100 kg et 30% ont utilisé  la boite de  tomate 
comme étalon de mesure. Près de 50% ont utilisé des unités de mesure assez importantes (sac de 
50 kg, sac de 100 kg, tine), ceci est du là‐aussi au choix des commerçants enquêtés (plutôt des gros 
commerçants  aux  volumes  de  transactions  importants  de  façon  à  mieux  appréhender  la 
disponibilité des  produits sur chaque marché).  

Fig.31. Répartition des unités de mesure utilisées par les commerçants pour donner les prix des produits 
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Source : Enquête marchés (commerçants) étude PAM/CIRAD 

 

Etant donné que ce sont en premier lieu les transactions avec les ménages de consommateurs qui 
sont  observées  dans  l’objectif  de mieux  explorer  la  liaison marché  /  sécurité  alimentaire,  une 
comparaison spatiale des prix de vente à partir d’une unité de mesure reflétant mieux le système 
des  prix  de  vente  aux  consommateurs va  être  réalisée:  la  boite  de  tomate,  assez  largement 
utilisée. La comparaison a été réduite aux prix sur des marchés où  le nombre d’observations est 
suffisamment important pour calculer moyenne et écart‐type et pour des produits fréquents.  

La comparaison des données montre une grande variabilité des prix (déclarés) moyens à l’intérieur 
des provinces au cours des douze derniers mois (écarts‐types assez élevés pour certains produits), 
d’une  province  à  l’autre  au  sein  d’une même  région  et  entre  régions  (Tab.33).  Cependant,  la 
validité de ces données déclaratives des commerçants portant sur une période assez  longue est 
limitée. D’autant que la boite de tomate n’a pas un poids uniforme dans tout le pays et donc sans 
doute aussi sur les différents marchés enquêtés. 
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Tab.33. Prix de vente moyen des produits agricoles par les commerçants (1 boite de tomate) 

Produit / région / province  Récolte  Soudure  Intermédiaire 

Produit  Région  Province  Moyenne  Ecart‐T  Moyenne Ecart‐T  Moyenne  Ecart‐T 

Banwa  100 0 208 14  150  25Boucle mouhoun 
  Kossi  188 18 225 0  225  35

Arachide 
 

Hauts Bassins  Houet  240 191 410 231  340  205

Balé  175 106 425 389  288  230Boucle mouhoun 
  Kossi  164 57 546 739  243  150

Kénédougou 225 65 313 75  269  83Hauts Bassins 
  Tuy  142 20 233 38  208  30

Oudalan  317 29 517 202  517  202

Séno  285 123 413 200  303  115

Fonio 
 

Sahel 
 

Soum  329 231 433 217  377  177

Balé  129 19 213 14  170  11

Kossi  178 54 241 40  253  41

Boucle mouhoun 
 

Mouhoun  150 0 375 0  250  35

Houet  153 29 242 28  211  25

Kénédougou 139 44 207 61  182  51

Hauts Bassins 
 

Tuy  139 38 233 67  208  65

Oudalan  445 211 520 144  510  124

Séno  285 77 335 65  304  60

Maïs 
 

Sahel 
 

Soum  285 242 379 248  365  214

Balé  125 0 225 25  167  14

Kossi  153 49 250 13  258  18

Boucle mouhoun 
 

Mouhoun  125 0 325 35  238  18

Houet  250 88 350 66  314  52

Kénédougou 200 71 350 251  225  65

Hauts Bassins 
 

Tuy  125 0 188 18  163  18

Oudalan  300 71 400 0  500  141

Séno  255 169 300 161  288  158

Mil 
 

Sahel 
 

Soum  450 275 463 329  434  264

Balé  200 81 430 273  300  163

Banwa  192 14 2 000 2 598  358  52

Kossi  213 85 500 147  525  146

Boucle mouhoun 
 

Nayala  200 141 325 177  338  159

Houet  339 84 1 483 2 327  432  143

Kénédougou 206 66 338 176  256  116

Hauts Bassins 
 

Tuy  160 38 325 215  245  120

Oudalan  183 176 425 282  425  282

Séno  396 218 477 258  423  227

Niébé 
 

Sahel 
 

Soum  417 293 492 252  462  263

Balé  133 26 246 56  195  37

Kossi  180 119 236 48  518  932

Boucle mouhoun 
 

Mouhoun  125 0 325 35  238  18

Houet  191 52 256 55  222  41

Kénédougou 150 32 204 41  185  42

Hauts Bassins 
 

Tuy  132 23 218 28  193  30

Oudalan  250 71 375 35  375  35

Séno  310 117 365 117  355  128

Sorgho  
  

Sahel 
 

Soum  348 223 393 214  393  211
Source : Enquête marchés (commerçants) étude PAM/CIRAD 
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8.3. Suivi des prix du SIM‐SONAGESS dans la zone d’étude 

Le  SIM‐SONAGESS  suit  les  données  des  prix  de  plusieurs  produits  sur  un  ou  deux marchés  de 
chaque  province  dans  les  régions  étudiées10.  Ces  prix  sont  donc  des  prix  observés  plutôt  que 
déclarés,  et même  si  les  transactions  ne  se  font  pas  toujours  aux  prix  affichés  ou  déclarés  ex 
temporane,  ils reflètent mieux  la réalité des échanges que  les prix obtenus par  l’enquête auprès 
des commerçants. Les prix sont relevés par le SIM quand les produits sont présents sur le marché 
lors de  la collecte hebdomadaire. Les prix moyens mensuels fournis par  le SIM concernent  le mil 
local,  le  sorgho blanc,  le  sorgho  rouge,  le maïs blanc,  le maïs  jaune,  le  fonio,  le  riz  local,  le  riz 
importé, le niébé, l’arachide coque, le sésame, le voandzou et l’amande de karité.  

Sur la période observée (correspondant à la période sur laquelle a été étudiée la disponibilité des 
produits  sur  les  marchés  enquêtés  soit  de  août  2009  à  juillet  2010  puisque  l’enquête  s’est 
déroulée  en  août  2010),  on  note  l’absence  de  certains  produits  sur  certains marchés :  sorgho 
rouge sur les marchés de la Boucle du Mouhoun ; sésame, arachide et riz sur plusieurs marchés. Le 
mil et  le  sorgho blanc  sont par  contre disponibles  toute  l’année  sur  tous  les marchés observés. 
Certains marchés ne sont pas approvisionnés toute l’année : sorgho rouge, riz local, sésame…  

Quels que soient les produits, les prix sont généralement plus bas sur les marchés de la Boucle du 
Mouhoun  et  des Hauts  Plateaux,  régions  de  production,  que  sur  les marchés  du  Centre  et  du 
Sahel.  Les prix du marché de Ninieta dans  le Houet  (marché principal de Bobo Dioulasso)  sont 
généralement plus élevés que ceux des marchés du Tuy et du Kénédougou. La saisonnalité des prix 
liée aux produits se  retrouve sur  l’ensemble des marchés qui  les commercialisent montrant une 
certaine intégration de ces marchés, surtout pour le mil et le sorgho, un peu moins pour le riz.  

Les prix mensuels ont été ramenés à une moyenne annuelle et  l’écart‐type des séries de prix par 
produit  a  été  comparé  en  considérant  uniquement  les marchés  pour  lesquels  les  prix  étaient 
disponibles  tous  les  mois  de  la  période  observée  (afin  d’éviter  un  biais  saisonnier).  Ainsi,  la 
dispersion des valeurs autour de  la moyenne est  importante pour  l’arachide coque (12 marchés, 
écart‐type 55, prix minimum 147 FCFA à Solenzo ‐ Banwa Boucle du Mouhoun, prix maximum 322 
FCFA à Gorom‐Gorom  ‐ Oudalan Sahel),  le niébé  (13 marchés, écart‐type 50, prix minimum 165 
FCFA  à Gassan  ‐ Nayala Boucle du Mouhoun, prix maximum  339  FCFA  à Dori  ‐  Seno  Sahel),  le 
voandzou  (8  marchés,  écart‐type  41,  prix  minimum  152  FCFA  à  Solenzo  ‐  Banwa  Boucle  du 
Mouhoun, prix maximum 284 FCFA à Sankaryaré ‐ Kadiogo Centre), et à un moindre degré pour le 
mil  local  (16  marchés,  écart‐type  33,  prix  minimum  116  FCFA  à  Djibasso  ‐  Kossi  Boucle  du 
Mouhoun, prix maximum 216 FCFA à Gorom‐Gorom ‐ Oudalan Sahel), le maïs blanc (12 marchés, 
écart‐type 32, prix minimum 84 FCFA à N'Dorola ‐ Kenedougou Hauts Bassins, prix maximum 184 
FCFA à Dori  ‐ Seno Sahel),  le sorgho blanc  (16 marchés, écart‐type 32, prix minimum 96 FCFA à 
Faramana  ‐ Houet Hauts Bassins, prix maximum 202 FCFA à Gorom‐Gorom  ‐ Oudalan Sahel). Elle 
l’est moins pour le riz (surtout importé). Ainsi et indépendamment de la connaissance des volumes 
commercialisés et des flux d’achement des produits,  il semblerait que  les marchés de  l’arachide, 
du niébé et du voandzou soient plus spéculatifs que ceux des autres produits.   

Il n’a pas été possible à ce stade du travail de rapprocher la fréquence d’ouverture des marchés et 
leur accès physique à une échelle fine avec les niveaux ou la variation saisonnière des prix car les 
marchés suivis par  le SIM sont peu nombreux, et vraisemblablement facile d’accès et d’une taille 
importante. La question du comportement des prix sur les marchés difficilement accessibles reste 
en  suspens pour  l’instant.  L’analyse des effets que  ces variables peuvent avoir  sur  les prix et  la 

                                                 
10  Boucle  du Mouhoun :  Dédougou  (Mouhoun),  Djibasso  (Kossi),  Fara  (Bales),  Gassan  (Nayala),  Solenzo 
(Banwa),  Tougan  (Sourou)  /  Centre :  Gounghin  et  Sankaryaré  (Kadiogo)  /  Hauts  Bassins :  Faramana  et 
Niéneta  (Houet),  Founza  (Tuy),  N’Dorola  (Kenedougou)  /  Djibo  (Soum),  Dori  (Seno),  Gorom  Gorom 
(Oudalan), Sebba (Yagha). 
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fréquentation des marchés et  in fine  l’accès monétaire des ménages aux biens alimentaires peut 
éclairer l’action des décideurs. 

 

8.4. Stratégie de stockage et de fixation  des prix par les commerçants 
Pour les produits commercialisés par un grand nombre de commerçants enquêtés (plus de douze 
dans  notre  échantillon),  la  stratégie  saisonnière  de  stockage  et  de  fixation  des  prix  par  les 
commerçants et cette même stratégie en situation exceptionnelle de variation des prix d’achat de 
leurs produits à la hausse (répercussion de la hausse, stockage ou déstockage…) ont été étudiées.  

Stratégie en situation saisonnière 

En période de récolte (c'est‐à‐dire en fin et début d’année),  les stratégies des commerçants vont 
beaucoup différer  selon  les  individus et  les produits. Cependant,  la  tendance qui  se dégage est 
qu’ils  vont  être  nombreux  à  commercialiser  ou  destocker  et  faire  baisser  les  prix  de  produits 
comme  les  légumes,  le  tamarin,  les  tubercules/racines  et  stocker  les  céréales,  le  niébé,  le 
voandzou et  l’arachide (Tab.34). Par contre, en période de soudure (milieu d’année),  la tendance 
majoritaire est à l’augmentation des prix de tous les produits commercialisables et à la vente des 
productions animales  (Tab.35). Le déstockage est  limité car  les réserves sont vraisemblablement 
épuisées et la commercialisation de quelques produits s’interrompt même.  

Tab.34. Stratégie des commerçants pendant la période de récolte 

  
Rien 

Augmentation 
des prix  Déstockage

Arrêt de la 
vente  Stockage 

Substitution 
du produit  Autre 

Sorgho rouge/blanc  15.8%  3.5% 21.9% .8% 49.6%  1.5% 6.9%

Maïs  18.1%  3.5% 21.6% .8% 48.6%  1.2% 6.2%

Niébé  14.9%  3.4% 27.0% .6% 48.9%  1.1% 4.0%

Mil  12.4%  1.6% 30.3% .5% 51.9%  .0% 3.2%

Voandzou/pois de terre  20.8%  .0% 25.0% .0% 50.0%  .0% 4.2%

riz  21.9%  .0% 37.5% .0% 34.4%  .0% 6.3%

Oignons  24.2%  3.0% 48.5% .0% 24.2%  .0% .0%

Tubercule/ racine  30.8%  .0% 38.5% .0% 7.7%  .0% 23.1%

Bovins  36.8%  21.1% 31.6% .0% 5.3%  .0% 5.3%

Autres légumes  42.4%  3.0% 48.5% .0% 3.0%  .0% 3.0%

Karité  11.8%  5.9% 35.3% .0% 23.5%  5.9% 17.6%

Tamarin  29.4%  .0% 52.9% .0% 11.8%  .0% 5.9%

Néré  33.3%  6.7% 33.3% .0% 26.7%  .0% .0%

Arachide  6.5%  .0% 30.6% .0% 62.9%  .0% .0%

Volailles/œufs  33.3%  9.5% 38.1% .0% 14.3%  .0% 4.8%
Source : Enquête marchés (commerçants) étude PAM/CIRAD 
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Tab.35. Stratégie des commerçants pendant la période de soudure 

  
Rien 

Augmentation 
des prix  Déstockage

Arrêt de la 
vente  Stockage 

Substitution 
du produit  Autre

Sorgho rouge/blanc  23.0%  65.5% 2.3% 1.1% .8%  .4% 6.9%

Maïs  25.4%  63.7% 1.6% 1.6% .8%  .4% 6.6%

Niébé  24.6%  67.4% 1.7% .6% .0%  .0% 5.7%

Mil  21.2%  71.2% 1.1% 1.6% .0%  .0% 4.9%

Voandzou/pois de terre  16.7%  79.2% .0% .0% .0%  .0% 4.2%

Riz  25.0%  71.9% .0% .0% .0%  .0% 3.1%

Oignons  30.3%  63.6% .0% 3.0% .0%  3.0% .0%

Tubercule/ racine  30.8%  53.8% .0% .0% .0%  .0% 15.4%

Bovins  15.0%  55.0% 15.0% 5.0% 5.0%  .0% 5.0%

Autres légumes  33.3%  45.5% .0% 9.1% .0%  6.1% 6.1%

Karité  17.6%  58.8% .0% .0% .0%  .0% 23.5%

Tamarin  11.8%  70.6% .0% 5.9% .0%  11.8% .0%

Néré  20.0%  60.0% .0% .0% .0%  6.7% 13.3%

Arachide  21.0%  79.0% .0% .0% .0%  .0% .0%

Volailles/œufs  27.3%  59.1% 13.6% .0% .0%  .0% .0%
Source : Enquête marchés (commerçants) étude PAM/CIRAD 

 

Stratégie en situation de hausse des prix 

Les  commerçants  réagissent  dans  leur  grande  majorité  à  une  hausse  des  prix  d’achat  des 
marchandises, même légère, par une répercussion sur leurs prix de vente (Tab.36). Ils sont un peu 
plus attentistes pour  le faire sur des produits comme  les  légumes,  le bovin ou  le néré. Quand  les 
prix  augmentent  de  façon  plus  importante,  la  proportion  des  attentistes  diminue  et  la 
répercussion sur  les prix de vente est encore plus générale (Tab.37). On note quelques attitudes 
spéculatives  sur  les  produits  conservables  comme  les  céréales  où  quelques  commerçants 
réagissent  par  le  déstockage  tandis  que  d’autres  reconstituent  leurs  stocks  en  prévision  d’une 
augmentation à venir plus importante des prix.  

Tab.36. Stratégie des commerçants dans le cas d’une légère hausse des prix d’achat 

Produit 
Rien 

Augmentation 
des prix  Déstockage

Arrêt de 
la vente  Stockage 

Substitution 
du produit  Autre 

Sorgho rouge/blanc  18.5%  73.8% 1.5% 2.9% 1.5%  .4% 1.5%
Maïs  19.3%  74.0% 1.5% 2.6% 1.1%  .4% 1.1%
Niébé  16.8%  77.1% 1.7% 2.2% 1.1%  .0% 1.1%
Mil  15.4%  78.7% 2.1% 1.6% 1.1%  .0% 1.1%
Voandzou/pois de terre  4.0%  88.0% .0% 4.0% .0%  .0% 4.0%
Riz  21.9%  68.8% 3.1% 6.3% .0%  .0% .0%
Oignons  40.6%  56.3% .0% .0% .0%  3.1% .0%
Tubercule/ racine  7.7%  92.3% .0% .0% .0%  .0% .0%
Bovins  30.0%  60.0% .0% .0% .0%  5.0% 5.0%
Autres légumes  28.1%  65.6% .0% .0% .0%  3.1% 3.1%
Karité  17.6%  64.7% .0% .0% .0%  5.9% 11.8%
Tamarin  17.6%  82.4% .0% .0% .0%  .0% .0%
Néré  20.0%  66.7% .0% .0% .0%  6.7% 6.7%
Arachide  17.7%  79.0% 1.6% .0% .0%  .0% 1.6%
Volailles/œufs  21.7%  73.9% 4.3% .0% .0%  .0% .0%
Source : Enquête marchés (commerçants) étude PAM/CIRAD 
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Tab.37. Stratégie des commerçants dans le cas d’une forte hausse des prix d’achat 

Produit 
Rien 

Augmentation 
des prix  Déstockage

Arrêt de 
la vente  Stockage 

Substitution 
du produit  Autre 

Sorgho rouge/blanc  4.4%  82.2% 2.2% 5.1% 1.1%  4.0% 1.1%
Maïs  5.9%  80.3% 2.2% 6.3% .7%  3.7% .7%
Niébé  5.0%  83.2% 1.7% 4.5% 1.1%  3.4% 1.1%
Mil  5.3%  85.6% 1.1% 4.3% 1.1%  2.1% .5%
Voandzou/pois de terre  4.0%  92.0% .0% 4.0% .0%  .0% .0%
Riz  3.1%  81.3% .0% 12.5% 3.1%  .0% .0%
Oignons  6.1%  84.8% .0% 3.0% .0%  3.0% 3.0%
Tubercule/ racine  .0%  84.6% .0% 7.7% .0%  7.7% .0%
Bovins  5.0%  85.0% .0% .0% .0%  .0% 10.0%
Autres légumes  .0%  81.8% .0% 6.1% .0%  3.0% 9.1%
Karité  5.9%  58.8% .0% 17.6% .0%  5.9% 11.8%
Tamarin  .0%  94.1% .0% 5.9% .0%  .0% .0%
Néré  .0%  80.0% .0% 6.7% .0%  .0% 13.3%
Arachide  3.2%  91.9% .0% 3.2% .0%  .0% 1.6%
Volailles/œufs  .0%  100.0% .0% .0% .0%  .0% .0%
Source : Enquête marchés (commerçants) étude PAM/CIRAD 

Une question a été posée aux commerçants pour connaître leur stratégie en situation de faible ou 
de  forte  baisse  des  prix  d’achat mais  cette  situation  correspond  peu  à  la  réalité  observée  ces 
dernières années.  

 

8.5. Mode de fixation des prix et modes de paiement 

Modes de fixation des prix 

Les modes de fixation des prix paraissent très différents selon les situations géographiques (Fig.32) 
Une grande majorité des ménages enquêtés (plus de 80%) considèrent que le prix auquel se font 
les  transactions  est  imposé par  le marché  dans  toutes  les provinces du  Sahel  et  à  un moindre 
degré dans  la  région Centre. Par contre,  les ménages enquêtés dans  les Hauts Bassins sont  très 
nombreux à répondre que le prix est issu d’une négociation ou imposé par l’acheteur. La situation 
est beaucoup plus contrastée dans le Sahel où le prix est imposé par l’acheteur ou le vendeur au 
Nayala, est issu d’une négociation aux Banwa et au Sourou, est imposé par le marché à la Kossi et 
aux Balé. 
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Fig.32. Mode de fixation des prix par région et province sur les marchés 
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Source : Sous‐enquête Commerçants PAM/CIRAD 

Pour une majorité de produits, on retrouve les différents modes de fixation des prix avec un mode 
dominant qui est  la négociation  (Fig.33). Cependant,  il existe quelques cas particuliers comme  le 
coton et les fruits (autres qu’orange et mangue) pour lesquels l’acheteur impose souvent le prix, le 
fonio  et  l’orange  pour  lesquels  les  prix  du  marché  s’imposent,  le  souchet  pour  lequel  la 
négociation est le mode de fixation unique. 

Fig.33. Mode de fixation des prix par produit sur les marchés 
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Source : Sous‐enquête Commerçants PAM/CIRAD 
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Modes de paiement sur les marchés 

Les modes de paiement se font essentiellement au comptant. Quelques ménages (respectivement 
4,8% et 5%) ont cité d’autres modes de paiement pour le mil et le sorgho dans la Kossi (Boucle du 
Mouhoun). 4,8% des ménages dans  le Tuy  (Hauts Bassins) et 11,1% dans  le Kénédougou  (Hauts 
Bassins)  ont  déclaré  vendre  le maïs  a  crédit.  5,6%  des ménages  dans  le  Kénédougou  utilisent 
également  d’autres modes  de  paiement.  Respectivement  3,2%  et  3,4%  des ménages  dans  le 
Sourou  (Boucle du Mouhoun) déclarent pratiquer d’autres modes de paiement pour  le niébé et 
l’arachide. Seulement 30,9% des ménages dans  le Kadiogo (Centre) vendent  le voandzou/pois de 
terre au comptant. 50% des ménages font une avance à  leurs acheteurs pour  la vente d’oignons 
dans le Sourou (Boucle du Mouhoun), les Balé (Boucle du Mouhoun) et le Houet (Hauts Plateaux). 
La vente à crédit pour l’oignon est également pratiquée par 50% des ménages du Sourou et 12,5% 
des ménages  des  Balé.  La  vente  d’oignons  au  comptant  est  surtout  pratiquée  dans  le  Kadiogo 
(Centre). Concernant  la  tomate,  la vente avec avance est beaucoup pratiquée dans  le Tuy et  le 
Houet (respectivement 66,7% et 50% des ménages) et à crédit aux Balé (62,5% des ménages). Au 
Kadiogo  (Centre)  et  dans  le  Sourou  (Boucle  du  Mouhoun),  la  vente  de  tomates  se  fait 
exclusivement au comptant. La vente de mangues ou d’autres  fruits avec avance du vendeur se 
pratique dans le Houet (Hauts Bassins). Très peu de vente au comptant du coton a été enregistrée, 
quelques cas cependant dans le Houet et le Tuy (Hauts Bassins). 

 

Synthèse du chapitre 8 

Certains déterminants du  fonctionnement des marchés qui pouvaient  avoir un  effet  sur  l’accès 
monétaire des ménages aux biens alimentaires ont été explorés dans ce chapitre.  

L’analyse  des  facteurs  qui  influent  sur  les  prix  des  produits  sur  les marchés  a  été  seulement 
amorcée dans cette étude. Les prix recueillis  lors de  l’enquête sont nombreux mais peu robustes 
car  déclaratifs.  Le  nombre  des marchés  suivis  par  le  SIM‐SONAGESS  est  insuffisant  pour  tester 
l’hypothèse de liens entre, d’une part, l’accès physique des ménages aux marchés et en particulier 
la fréquence d’ouverture des marchés ; et d’autre part, les niveaux et la variation des prix.  

Le suivi des prix des produits par le SIM SONAGESS sur seize marchés dans les quatorze provinces 
étudiées montre cependant que pour tous les produits (même le riz importé), les prix sont plus bas 
dans  la Boucle du Mouhoun et  les Hauts Bassins qu’au Centre et au Sahel. Pourtant, on  trouve 
dans chaque région des situations alimentaires des provinces très contrastées. Alors que  les prix 
sont plus élevés dans  le Yagha ou dans  le  Séno  au  Sahel,  la  situation  alimentaire des ménages 
parait  globalement  plus  satisfaisante  que  dans  le  Tuy  et  dans  le  Kénédougou  dans  les  Hauts 
Bassins ou dans  le Nayala et  les Banwa en Boucle du Mouhoun.  La  comparaison des prix entre 
marchés a montré aussi que  certains prix avaient  tendance à être plus  spéculatifs que d’autres 
(niébé, arachide, voandzou…) même si  l’analyse de  leur saisonnalité montre de  façon empirique 
que  ces  marchés  de  proximité  paraissent  plutôt  intégrés,  en  particulier  pour  les  principales 
céréales locales (mil local, sorgho blanc, maïs blanc…).  

Les acteurs essaient de s’adapter aux situations de dysfonctionnement des marchés. De  la même 
façon  que  les  ménages  peuvent  fréquenter  un  ou  plusieurs  marchés,  certains  commerçants 
développent des stratégies de présence sur plusieurs marchés. C’est souvent le cas dans la Boucle 
du Mouhoun et beaucoup moins dans  la région Centre. Les marchés de proximité enquêtés sont 
peu spécialisés, on y trouve aussi bien des consommateurs (moins de 50% du volume écoulé par 
les  commerçants  enquêtés),  des  producteurs,  des  grossistes,  des  demi‐grossistes  et  des 
détaillants. Les unités de mesure utilisées sont aussi bien  la boite de tomate,  la caisse,  le kilo,  le 
petit panier, le plat yoruba, le sac de 50 kg, le sac de 100 kg ou la tine.  
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Les filières locales sont plutôt courtes en distance mais longues en nombre d’intermédiaires. Une 
première tentative de reconstitution des flux de produits a montré que l’enquête auprès des seuls 
commerçants  sur  les marchés  était  insuffisante  pour  analyser  la  configuration  des  filières  et  la 
formation des prix au‐delà de la négociation du prix final entre détaillants et acheteurs. Un retour 
sur  les marchés et des  investigations plus poussées à  l’aide de questions plus orientées dans ce 
sens permettraient de mieux éclairer la question de la formation des prix pour un certain nombre 
de produits stratégiques.  

 

9. MISE EN PERSPECTIVE DES  PRINCIPAUX RESULTATS 
PAR PROVINCE 

 

L’étude a produit une grande diversité de  résultats  sur  la question des  liens entre  situation des 
marchés,  accès  des  ménages  aux  marchés  et  sécurité  alimentaire  des  ménages.  Au  final,  on 
constate que l’accès physique au marché et l’approvisionnement des marchés sont des conditions 
importantes mais non  suffisantes à une bonne  situation alimentaire. Ces deux  facteurs peuvent 
compenser des situations de production agro‐sylvo‐pastorales défaillantes ou  très aléatoires. On 
note  aussi  que  la  situation  financière  des  ménages  et  les  conditions  de  prix  des  produits 
déterminent  l’importance du rôle  joué par  le marché. L’auto‐fourniture,  les paiements en nature 
et l’aide alimentaire ont également leur place dans l’approvisionnement alimentaire des ménages.  

Les  marchés  sont  utilisés  de  plusieurs  façons  par  les  ménages :  approvisionnement  en  biens 
alimentaires,  vente  de  surplus  de  production  pour  la  diversification  alimentaire,  pourvoi  de 
liquidités pour  la survie alimentaire, ajustement des disponibilités alimentaires entre saisons… Le 
marché  a  un  rôle  à  jouer  aussi  bien  en milieu  rural  qu’en milieu  urbain,  aussi  bien  en  zone 
excédentaire qu’en zone déficitaire.   Les résultats de  l’étude montrent que  les ménages qui sont 
les moins vulnérables  sur  le plan alimentaire  sont plus nombreux à accéder à plusieurs  lieux de 
transaction et que  la périodicité d’ouverture du principal marché  fréquenté  compte plus que  la 
distance que doivent parcourir les ménages pour s’y rendre. On relève  aussi qu’il y a une relation 
entre diversité des produits sur  les marchés et diversification alimentaire. Enfin on note que  les 
situations intra‐régionales peuvent beaucoup différer. 

L’étude a produit des résultats par province dans plusieurs domaines : 

 la  commercialisation  des  produits  par  les ménages  (selon  l’idée  que  plus  les ménages 
commercialisent  une  diversité  de  produits  et  sur  une  période  assez  longue, mieux  les 
marchés de proximité sont approvisionnés),  

  la disponibilité des produits  sur  les marchés  enquêtés  (diversité des produits, périodes 
pendant  lesquelles  certains  d’entre‐eux  sont  abondamment  disponibles  pour  un  grand 
nombre de marchés),  

 le niveau de  sécurité alimentaire des ménages  (typologie qui  combine  la perception du 
manque  de  nourriture  par  les  ménages  et  le  niveau  de  diversification  de  leur 
alimentation),  

 l’accès physique des ménages aux marchés (qualité des routes, fréquence d’ouverture des 
marchés, distance au premier lieu de transaction),  

 les relations des ménages avec les marchés et l’alimentation (part de la nourriture dans les 
dépenses,  place  du  marché  comme  source  d’alimentation,  nombre  de  lieux  de 
transaction).  
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Ces données primaires ont été complétées par des données secondaires portant sur les niveaux de 
revenus par région (INSD, ENIAM),  les niveaux de production par habitant construits à partir des 
statistiques des ministères concernés (par province pour les cultures agricoles, par région pour les 
productions  animales  et  de  cueillette),  les  moyens  d’existence  des  ménages  selon  le  zonage 
élaboré  par  FEWSNET  en  2009.  La  combinaison  de  ces  résultats  et  informations  existantes 
permettent d’analyser le rôle que joue le marché pour contribuer à assurer la sécurité alimentaire 
des ménages dans les quatorze provinces qui constituent la zone d’étude. 

 

9.1. La région de la Boucle du Mouhoun 
Dans  la  région  Boucle  du Mouhoun,  l’incidence  de  la  pauvreté  (rapport  entre  le  nombre  de 
personnes pauvres et la population totale) et la proportion des ménages qui ont un revenu annuel 
inférieur  à  300  000    francs  CFA  sont  beaucoup  plus  élevées que  dans  les  trois  autres  régions 
étudiées.  Cependant  la  région  est  constituée  de  six  provinces  dans  lesquelles  les  moyens 
d’existence des ménages diffèrent. Trois provinces  (Kossi, Sourou, Nayala) sont situées dans une 
zone plutôt pauvre d’après  le  zonage de FEWSNET, au potentiel agricole  limité  (qualité du  sol), 
avec  une  très  grande  partie  de  la  population  pauvre  ou  très  pauvre,  de  gros  écarts  entre  les 
catégories de richesse  et de grands problèmes de sécurité alimentaire. Les trois autres provinces 
(Mouhoun, Balé, Banwa)  se  situent dans une  zone plus  riche,  avec beaucoup plus de ménages 
aisés et au niveau de richesse intermédiaire, plus de culture de rente pour toute la population et 
moins  de  problèmes  de  sécurité  alimentaire.  L’analyse  par  province montre  que  les  situations 
peuvent encore être disparates au  sein de  ces deux  zones, en particulier en  ce qui  concerne  la 
place qu’occupe le marché. 

 

9.1.1. Province de la Kossi 

Le marché est important dans la province de la Kossi et pourvoit bien à une situation alimentaire 
assez exceptionnelle : la quasi‐totalité des ménages  déclarent ne pas avoir souffert de manque de 
nourriture au cours des 12 derniers mois. Les ménages qui ont peu diversifié  leur alimentation  la 
veille de  l’enquête sont peu nombreux et ceux qui  l’ont beaucoup diversifié sont très nombreux. 
La majorité des ménages  sont dans  la  classe 2 de  la  classification  selon  le  gradient de  sécurité 
alimentaire allant des plus « sécurisés » (classe 1) aux plus « insécurisés » (classe 5)11. Dans cette 
province,  la production  locale est abondante et diversifiée en produits agricoles, d’élevage et de 
cueillette.  Peu  de  produits  ne  sont  pas  vendus  par  les ménages  à  un moment  ou  un  autre  de 
l’année. La période pendant laquelle les ménages vendent une faible diversité de produits est très 
courte (3 mois, de juin à août). Les marchés de proximité sont bien approvisionnés avec plusieurs 
produits  en  grandes  quantités  et  disponibles  toute  l’année  sur  une  proportion  importante  de 
marchés.  Ce  bon  fonctionnement  des marchés  est  d’autant  plus  important  que  la  plupart  des 
ménages sont pauvres et ont besoin du marché pour se nourrir (pour autant certains peuvent en 
être exclus), ils consacrent une grande partie de leurs revenus à l’alimentation pour compléter leur 
auto‐approvisionnement.  Pour  avoir  plus  de  flexibilité  dans  leur  accès  au  marché,  la  grande 
majorité des ménages se rendent sur 2 lieux de transaction, peut‐être aussi pour pallier à la faible 
praticabilité de leur principal marché en saison des pluies ou à sa seule ouverture hebdomadaire. 

 

                                                 
11 Classe 1 : ménages qui n’ont pas manqué de nourriture et qui ont diversifié leur alimentation ; classe 2 : ménages qui 
n’ont pas manqué de nourriture et qui ont moyennement diversifié leur alimentation ; classe 3 : ménages qui n’ont pas 
manqué d’alimentation et qui ont peu diversifié  leur alimentation ; classe 4 : ménages qui ont manqué d’alimentation 
entre 1 et 3 mois ; classe 5 : ménages qui ont manqué d’alimentation pendant 4 mois et plus. 
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9.1.2. Province du Nayala 

A l’opposé, dans la province du Nayala, bien que le marché soit la principale source d’alimentation 
de près de 80% des ménages, ceux‐ci paraissent moins bien fonctionner que dans la Kossi. On note 
un grand nombre de produits absents des ventes des ménages  locaux et une  faible diversité de 
leurs  ventes  pendant  une  période  très  longue  (8 mois,  entre mars  et  juin  puis  entre  août  et 
novembre). On note aussi qu’aucun produit n’est disponible en grande quantité toute l’année sur 
un certain nombre de marchés et que  les périodes où  il y a abondance de certains produits sont 
très courtes. Comme la population est également très pauvre, le fonctionnement insatisfaisant des 
marchés  conduit à une  situation alimentaire  très  insatisfaisante : 62% des ménages ont déclaré 
avoir manqué de nourriture et pour un quart des ménages enquêtés, ce manque a duré 4 mois et 
plus.  La  situation  semble moins grave  sur  le plan de  la diversification de  l’alimentation mais au 
final les situations alimentaires sont plus inégalitaires avec des ménages qui se répartissent dans 4 
classes selon  le gradient de sécurité alimentaire. Malgré une plus grande proportion de marchés 
accessibles en saison des pluies que dans  la Kossi,  l’ouverture quotidienne de plusieurs marchés 
fréquentés  à  titre  principal  par  les ménages,  la  diversification  des  lieux  de  transaction  (2  ou  3 
marchés  par ménage)  et  des  prix  plutôt  bas  en moyenne  régionale,  il  ressort  que  le marché, 
pourtant  indispensable,  remplit mal  son  rôle d’ajustement de  l’offre et de  la demande de biens 
alimentaires.  

 

9.1.3. Province du Sourou 

La province de Sourou se trouve dans une situation  intermédaire entre  la Kossi et  le Nayala. Par 
rapport  au  Nayala,  la  répartition  des  ménages  est  un  peu  plus  concentrée  sur  les  3  classes 
intermédiaires en matière de sécurité alimentaire (moins de ménages ont manqué de nourriture) 
et  les  marchés  paraissent  un  peu  mieux  approvisionnés (plus  de  produits,  des  ruptures 
d’approvisionnement  moins  longues)  bien  que  les  ventes  des  ménages  locaux  soient  peu 
diversifiées pendant sept mois de l’année.  

 

9.1.4. Province des Banwa 

Au  sein  de  la  zone  un  peu  plus  riche  de  la  Boucle  du  Mouhoun,  la  province  des  Banwa  se 
caractérise par une très grande diversité de productions agricoles (céréales et produits de rente), 
d’élevage  et  de  cueillette,  avec  des  niveaux  élevés  de  production  par  habitant.  Cependant,  la 
situation alimentaire des ménages n’est pas très bonne : presque 30% des ménages ont manqué 
de nourriture pendant 4 mois et plus,  le niveau de diversification de  leur alimentation n’est pas 
très  élevé  et  les ménages  se  répartissent  dans  4  classes  de  sécurité  alimentaire  dont  les  plus 
mauvaises.  Le  marché  est  pourtant  la  principale  source  d’alimentation  de  presque  80%  des 
ménages mais  l’accès physique au marché est difficile,  les pistes sont  impraticables pour accéder 
en saison des pluies au premier lieu de transaction pour plus de 90% des ménages et plus de 80% 
des ménages  se  rendent  sur un  seul  lieu de  transaction. Dans  cette province, malgré  l’extrême 
richesse des productions alimentaires en quantité et en diversité et  tout en  restant  le principal 
pourvoyeur d’alimentation pour plus de ménages que dans la province de la Kossi, le marché joue 
mal  son  rôle  d’adaptation  de  l’offre  à  la  demande,  essentiellement  pour  des  raisons  d’accès 
physique des ménages aux infrastructures commerciales. 

 

9.1.5. Province du Mouhoun 

La  province  du Mouhoun  a  des  niveaux  de  production  agricole  par  habitant  plus  faibles  que 
Banwa. La situation des ménages sur  le plan alimentaire y est plus égalitaire puisqu’on note une 
concentration des ménages dans la classe intermédiaire 3. Les ménages diversifient peu aussi leurs 
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lieux de  transaction mais  les  voies d’accès  aux marchés paraissent meilleures  (quelques  routes 
bitumées, plus de marchés accessibles en saison de pluies). Les ménages paraissent un peu moins 
dépendants des marchés pour leur alimentation, peut‐être parce qu’une partie du travail des plus 
pauvres est  rémunéré en nature. En effet,  la nourriture  représente moins de 30% des dépenses 
des ménages. On ne peut pas  incriminer  l’indisponibilité des produits sur  les marchés car ceux‐ci 
paraissent assez bien approvisionnées, plusieurs produits  sont disponibles en grandes quantités 
sur  plusieurs  marchés  toute  l’année.  Ceux‐ci  profitent  surtout  à  l’approvisionnement  de  la 
catégorie des ménages aux  revenus  intermédiaires qui est  très  importante dans cette  zone. Les 
marchés sont aussi importants pour les catégories plus pauvres, notamment pour commercialiser 
les produits de cueillette qui sont très présents sur les marchés une grande partie de l’année. 

 

9.1.6. Province des Balé 

La province des Balé se trouve dans la meilleure situation alimentaire des 3 provinces située dans 
la  partie  la  plus  riche  de  la  Boucle  du Mouhoun :  2%  des ménages  seulement  ont manqué  de 
nourriture pendant 4 mois et plus,  le niveau de diversification  alimentaire de  la population est 
élevé  (quasi aucun ménage se situe dans  la catégorie « peu diversifiés »). Cependant  la situation 
est plus  inégalitaire que dans  le Mouhoun puisque  les ménages se répartissent dans 3 classes en 
fonction  de  leur  niveau  de  sécurité  alimentaire.  Les  marchés  ne  paraissent  pas  très  bien 
approvisionnés,  aucun  des  produits  étudiés  (mil,  sorgho,  caprin,  ovin,    volaille/œuf,  feuille  de 
baobab) n’est disponibles en grandes quantités sur un certain nombre de marchés de la province 
toute l’année. Bien que les dépenses des ménages soient orientées vers la nourriture pour plus de 
90%  d’entre‐eux,  61%  des  ménages  s’auto‐approvisionnent  à  partir  d’une  production  locale 
importante  en  quantité  et  en  diversité,  le  marché  constituant  la  principale  source 
d’approvisionnement pour  seulement  3% des ménages.  L’aide  alimentaire  et  le  travail payé  en 
nature  sont  aussi  non  négligeables  dans  cette  province,  compensant  d’une  certaine  façon  un 
marché qui ne fonctionne pas très bien. Il est vrai que l’accès au marché est rendu plus difficile par 
la distance,  le premier  lieu de  transaction des ménages enquêtés est plus éloigné en moyenne 
dans  cette  province  (13  km)  que  dans  les  autres  provinces  de  la  région  mais  les  ménages 
diversifient  leurs  lieux  de  transaction  (la moitié  des ménages  se  rendent  sur  3 marchés)  et  les 
pistes d’accès sont plutôt bien aménagées. 

 

9.2. La région Centre / Province du Kadiogo 
La province de Kadiogo dans la région Centre a une situation assez particulière car la présence de 
la Commune Urbaine de Ouagadougou suscite une  importante activité de commercialisation des 
productions  alimentaires.  Ceci  d’autant  plus  que  les  niveaux  d’auto‐approvisionnement  des 
ménages producteurs doivent être faibles du fait de la taille réduite des exploitations et des faibles 
niveaux de production par famille qui en découlent. Les productions maraîchères à destination de 
la population urbaine de proximité  sont plus  importantes mais ne  sont pas enregistrées par  les 
statistiques du ministère de l’agriculture comme pour d’autres productions agricoles. Les ménages 
enquêtés ne se déplacent pas beaucoup pour vendre  leurs marchandises ou s’approvisionner car 
ils se rendent à presque 80% sur un seul marché, situé en moyenne à 1,8 km seulement de  leur 
domicile  par  route  bitumée  pour  la  moitié  des  marchés.  Le  marché  est  la  principale  source 
d’alimentation pour presque 80% des ménages   et  ceux‐ci dépensent essentiellement pour  leur 
alimentation. Pourtant,  les marchés enquêtés ne  sont pas plus nombreux à être abondamment 
approvisionnées  que  les marchés  bien  approvisionnés  de  la  Boucle  du Mouhoun  puisque  leur 
proportion peut diminuer certaines parties de  l’année  jusqu’à 15% pour  le mil et  le sorgho, 20% 
pour  la volaille/œufs et 18% pour  les  feuilles de baobab.  Le niveau de  sécurité alimentaire des 
ménages  est  tout  à  fait  moyen  puisqu’on  trouve  une  majorité  de  ménages  dans  les  classes 
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intermédiaires 2, 3 et 4.  Il faut noter aussi que  la répartition des ménages dans  les 4 groupes de 
diversification alimentaire est assez proche de la moyenne nationale. 

 

9.3. La région des Hauts Bassins 

 
9.3.1. Province du Houet 

Dans  la région des Hauts Bassins,  la situation de  la province du Houet, dans  laquelle se trouve  la 
ville de Bobo Dioulasso, ressemble à celle du Kadiogo. L’accès aux marchés est meilleur  (plus de 
marchés  accessibles  par  route  bitumée,  plus  grande  praticabilité  des  lieux  de  transaction  à  la 
saison  des  pluies,  plus  de  marchés  ouverts  tous  les  jours)  mais  ceux‐ci  ne  sont  pas  mieux 
approvisionnés que  les marchés de  la capitale enquêtés. La distance des ménages à  leur premier 
lieu de  transaction est aussi  très  faible  (2,3 km) mais  les ménages diversifient plus  leur  lieux de 
transaction  (la moitié des ménages seulement en  fréquente 1 seul). Comme dans  le Kadiogo,  le 
marché  est  la  principale  source  d’approvisionnement  pour  une  grande  partie  des ménages.  La 
proportion des ménages qui ont manqué de nourriture est semblable (environ 30%). Par contre, 
cette  province  urbaine  se  caractérise  par  une  proportion  importante  de  ménages  « peu 
diversifiés »  et  de ménages  « très  diversifiés »  ce  qui  rend  la  situation  de  sa  population  très 
inégalitaire sur le plan de l’alimentation, avec des ménages très sécurisés (classe 1), des ménages 
intermédiaires  (classes 2 et 3) et des ménages très  insécurisés  (classe 4), malgré une production 
locale plus importante que dans le Kadiogo aussi bien en quantité par habitant qu’en diversité.  

 

9.3.2. Province du Tuy 

Dans la province du Tuy, les ménages qui diversifient peu leur alimentation sont nombreux comme 
dans le Houet mais presque 90% des ménages déclarent ne pas avoir manqué de nourriture toute 
l’année. Ainsi la majorité des ménages se retrouvent dans les classes intermédiaires (2 et 3) de la 
typologie  des  ménages  selon  leur  niveau  de  sécurité  alimentaire.  Très  peu  de  produits  sont 
absents des ventes des ménages locaux (souchets et fruits ; alors que les ménages enquêtés dans 
le  Houet  ont  déclaré  vendre  des  fruits  mais  pas  de  fonio,  de  voandzou,  de  souchet  et  de 
tubercules). Cependant, il a été difficile d’apprécier l’abondance et la diversité des produits sur les 
marchés (à part  le mil, moins de représentation statistique pour  les autres produits). L’accès aux 
marchés  est moins  bon  que  dans  la  province  du  Houet  (plus  grande  proportion  de marchés 
accessibles par piste de  terre, proportion moindre de marchés accessibles par  saison de pluies, 
plus faible proportion de ménages qui accèdent à un premier  lieu de transaction ouvert tous  les 
jours, premier marché en moyenne 5  fois plus éloigné) mais meilleur que dans  le Kénédougou. 
Etant donné la bonne situation alimentaire de la province et la difficulté d’accès aux marchés, on 
peut penser que le marché n’est pas la principale source d’alimentation pour les ménages les plus 
riches  qui  s’auto‐approvisionnent  (la  nourriture  représente  moins  de  50%  des  dépenses  des 
ménages enquêtés en moyenne) mais les ménages pauvres en restent tributaires, également pour 
la commercialisation de leur production et cueillette. 

 

9.3.3. Province du Kénédougou 

La  province  du  Kénédougou,  toujours  dans  les  Hauts  Bassins,  se  caractérise  elle 
vraisemblablement  par  un  fort  taux  d’approvisionnement  des  ménages  hors  marché.  Malgré 
l’extrême  importance des productions alimentaires  (les niveaux de production par habitant sont 
les plus  importants des 14 provinces étudiées pour au moins 14 produits des  filières agro‐sylvo‐
pastorales), les ménages enquêtés déclarent vendre une faible diversité de produits toute l’année. 
Peu de marchés ont déclaré  commercialiser de  façon abondante  les quelques produits étudiés. 
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Ainsi  malgré  le  faible  éloignement  du  premier  lieu  de  transaction  des  ménages  (3,7  km  en 
moyenne) et  le  fait que  le marché  reste encore  la principale source d’alimentation pour un peu 
plus de 60% ménages, la nourriture représente à peine plus de 20% des dépenses des ménages. La 
moindre importance du marché pour l’alimentation pourrait s’expliquer par un accès plus difficile 
dans cette province que dans  les 2 autres provinces de  la  région  (routes non bitumées, environ 
40%  des  premiers  lieux  de  transaction  peu  accessibles  en  saison  des  pluies).  Pour  autant,  la 
situation  de  sécurité  alimentaire  est moins  bonne  que  dans  le  Tuy  car  plus  de ménages  ont 
manqué de nourriture quelques mois même  si  la  catégorie des ménages « peu diversifiés » est 
moins représentée que dans les autres provinces.  

 

9.4. La région du Sahel 
La  région du Sahel n’est pas beaucoup plus mal classée que  les  régions du Centre et des Hauts 
Bassins  en matière  d’incidence  de  pauvreté  en  comparaison  de  la  région  Boucle  du Mouhoun 
selon l’INSD. La proportion des ménages qui ont un revenu inférieur à 300 000 francs CFA par an 
est  même  plus  faible  que  dans  les  Hauts  Bassins  d’après  la  même  source.  Pourtant,  assez 
paradoxalement,  d’après  l’Enquête  Nationale  sur  Insécurité  Alimentaire  et  la  Malnutrition 
(ENIAM),  la  proportion  des ménages  à  niveau  économique  faible  est  la  plus  importante  des  4 
régions. La principale ressource dans  l’ensemble de  la région est  l’élevage. Le zonage en fonction 
des moyens d’existence du FEWS NET divise cependant la région en 2 zones distinctes. La province 
de  l’Oudalan  se  situe  dans  une  zone  particulièrement  pauvre  à  la  balance  céréalière 
structurellement  déficitaire  tandis  que  la  province  du  Yagha  dépend  d’une  zone  qui  peut  être 
excédentaire  les bonnes années. Les provinces du Séno et du Soum se partagent entre  les deux 
zones. 

 

9.4.1. Province de l’Oudalan 

La province de l’Oudalan se trouve dans la plus mauvaise situation alimentaire possible puisque la 
majorité de sa population se situe dans la classe des ménages les plus insécurisés. Trois quart des 
ménages ont manqué de nourriture 4 mois ou plus au cours de  l’année précédente et  la quasi‐
totalité des ménages se trouvent dans le groupe des « peu diversifiés ». Beaucoup de produits ne 
font pas partie des ventes des ménages locaux enquêtés qui se limitent à du mil, du sorgho et du 
maïs  en  octobre.  Par  contre,  les marchés  sont  plutôt  bien  approvisionnés  en  comparaison  du 
Yagha. Le marché reste ainsi la principale source d’alimentation pour plus de 80% des ménages et 
la nourriture constitue  la quasi‐totalité de  leurs dépenses. Plus de 80% des ménages se rendent 
sur un seul  lieu de transaction, ouvert une seule  fois par semaine, en moyenne à 13 km de  leur 
domicile et dont  l’accès est souvent difficile en période des pluies. Etant donné que  les prix des 
produits alimentaires sont très élevés au Sahel (et dans l’Oudalan en particulier pour la plupart des 
produits agricoles d’après le suivi du SIM) et que la proportion des ménages à niveau économique 
faible  dans  la  province  est  importante,  le  pouvoir  d’achat  des ménages  les  plus  pauvres  est 
probablement un  frein à  leur accès à une alimentation  suffisante et diversifiée malgré un accès 
facile aux produits d’élevage et laitiers et la pratique répandue des paiements en nature.  

 

9.4.2. Province du Yagha 

A l’opposé, dans la province du Yagha, la situation alimentaire paraît très bonne : plus de 80% des 
ménages n’ont pas manqué de nourriture. En matière de diversification alimentaire,  les ménages 
« moyennement  diversifiés »  et  « très  diversifiés »  sont majoritaires.  Sur  le  plan  de  la  sécurité 
alimentaire,  la  plus  grande  partie  des ménages  se  trouve  dans  les  classes  1  et  2. Même  si  les 
ménages enquêtés ne vendent que de l’arachide et du sésame, plusieurs marchés sont assez bien 
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approvisionnés une partie de  l’année qui varie  selon  les produits. On peut donc penser que  les 
quelques productions  agricoles  locales qui  arrivent  à  être  importantes  les bonnes  années  et  le 
marché  les  années  défaillantes  réussissent  à maintenir  la  population  dans  une  bonne  situation 
alimentaire malgré des conditions d’accès physique aux  lieux de transaction qui ne sont pas très 
bonnes (routes de terres non aménagées). Une répartition plus égalitaire du cheptel et peut‐être 
du revenu donne certainement plus aux ménages les plus pauvres de cette province qu’à ceux de 
l’Oudalan la possibilité d’accéder financièrement aux produits alimentaire sur ces marchés.  

 

9.4.3. Province du Séno 

Dans  la province du  Séno, une meilleure disponibilité des produits  sur  les marchés et un accès 
physique plus  facile aux  lieux de  transaction que dans  le Yagha  (routes de  terre non aménagées 
mais plus de  routes praticables en saison des pluies, plusieurs marchés ouverts  tous  les  jours et 
surtout une forte diversification des  lieux de transaction : 90% des ménages en fréquentent 3 ce 
qui leur permet de palier à l’éloignement de leur principal marché situé en moyenne à 16 km) font 
que la situation alimentaire est bonne. Aucun ménage n’a manqué de nourriture plus de 4 mois et 
la majorité des ménages se situent dans la classe 2 selon le gradient de sécurité alimentaire. Etant 
donné  la  faiblesse de  la production agricole  locale, on peut penser que  les marchés  remplissent 
bien  dans  cette  province  leur  rôle  d’adaptation  de  l’offre  à  la  demande  malgré  des  prix 
relativement  élevés  pour  la  plupart  des  produits  agricoles  suivis  par  le  SIM.  En  effet,  une 
proportion  importante des marchés paraissent abondamment approvisionnés en plusieurs  types 
de produits toutes l’année. Ils représentent la principale source d’alimentation pour presque 90% 
des ménages et la nourriture constituent 100% des dépenses des ménages enquêtés. 

 

9.4.4. Province du Soum 

Enfin, dans la province du Soum, bien que les marchés soient aussi correctement approvisionnés, 
les ménages  sont  dans  une  situation  alimentaire  plus  difficile :  plus  de  40%  des ménages  ont 
manqué  de  nourriture  avec  plus  de  15%  qui  en  ont manqué  4 mois  ou  plus,  la majorité  des 
ménages se situant dans les classes intermédiaires 2, 3, 4 selon le gradient de sécurité alimentaire. 
Cependant  l’accès physique aux marchés n’est pas plus difficile que dans  le Séno pour expliquer 
cette  situation.  L’explication  pourrait  alors  tenir  à  une  production  agricole  moins  importante 
(moins d’auto‐approvisionnement) ou à  la situation économique des  individus  (difficulté d’accès 
monétaire à des produits pourtant disponibles sur  les marchés). Pourtant,  les niveaux de prix sur 
les marchés suivi par le SIM‐SONAGESS sont souvent plus bas dans le Soum que dans le Séno. 

 

Synthèse du chapitre 9 

Dans la zone étudiée, on rencontre plusieurs situations :  

‐  des  situations  où  les  produits  alimentaires  sont  relativement  disponibles  et  financièrement 
accessibles sur  les marchés de proximité et contribuent à  la diversification de  l’alimentation des 
ménages.  On  peut  rapprocher  de  cette  situation  le  cas  des  provinces  de  la  Kossi  (Boucle  du 
Mouhoun), du Kadiogo (Centre), de Houet (Hauts Bassins), de Yagha et du Séno (Sahel) ;  

‐  des  situations  où  les ménages  rencontrent  des  problèmes  alimentaires  face  à  des marchés 
pourtant indispensables mais peu accessibles ou mal approvisionnés. On peut rapprocher de cette 
situation  le  cas des provinces du Nayala, des Banwa et du  Sourou  (Boucle du Mouhoun) et du 
Soum (Sahel) ;  

‐ des  situations où  les marchés  jouent un  rôle plus  relatif ou  indirect en  complétant  seulement 
d’autres  formes  d’approvisionnement  des  ménages  ou  en  procurant  aux  ménages  des 
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opportunités de revenus. On peut rapprocher de cette situation le cas des provinces du Mouhoun 
et des Balé (Boucle du Mouhoun) ; du Tuy et du Kenedougou (Hauts Bassins) ;  

‐ des situations où  le fonctionnement des marchés est satisfaisant mais où  les produits sont peu 
accessibles  et  qui  renvoient  à  l’insuffisance  de  revenus  des  ménages  ou  à  des  situations  de 
revenus  fortement  inégalitaires… On peut rapprocher de cette situation  le cas de  la province de 
l’Oudalan (Sahel). 

 

 

10. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

Il  existe  de  nombreuses  études  sur  la  question  de  la  sécurité  alimentaire  au  Burkina  Faso. 
Quelques études ont également porté  sur  le  fonctionnement des marchés  (analyses de  filières, 
intégration,  segmentation,  transmission  des  prix…),  surtout  des  céréales  et  du  coton  et  plus 
récemment d’autres produits de diversification alimentaire ou de rente (niébé, sésame, anacarde, 
karité…).  La  présente  étude  a  l’originalité  de  se  situer  à  l’interface  des  questions  de  sécurité 
alimentaire et de fonctionnement des marchés.  

Elle  a montré  que  plusieurs  variables  sont  à  prendre  en  compte  pour  comprendre  le  rôle  du 
marché dans  la sécurisation alimentaire des ménages :  le volume et  la diversité des productions 
alimentaires  locales,  la disponibilité en quantité et en diversité des produits alimentaires et  les 
niveaux  de  prix  sur  les marchés,  l’accès  physique  des ménages  aux marchés  de  proximité,  la 
situation économique des ménages. Dans  la zone étudiée, on rencontre plusieurs cas de  figure : 
des  situations où  les ménages  rencontrent des problèmes alimentaires  face à des marchés peu 
accessibles ou mal approvisionnés ; des situations où  les produits alimentaires sont relativement 
disponibles  et  financièrement  accessibles  sur  les  marchés  de  proximité  des  ménages  et 
contribuent à la diversification de leur alimentation ; des situations où les marchés jouent un rôle 
relatif  et  complètent  seulement  d’autres  formes  d’approvisionnement  des  ménages ;  des 
situations où cohabitent problème alimentaire et fonctionnement satisfaisant des marchés et qui 
renvoient à l’insuffisance ou à des inégalités de revenus au sein des ménages ; des situations où les 
marchés procurent aux ménages des opportunités de revenus…. 

Le marché  reste  la principale  source d’alimentation pour  la quasi‐totalité des ménages dans  les 
provinces étudiées. Toute  intervention orientée vers une amélioration de  la situation alimentaire 
des populations  locales doit  tenir  compte des modalités d’accès des ménages  aux marchés, du 
niveau d’approvisionnement des marchés en quantité, en diversité et dans le temps, du niveau et 
des  fluctuations  de  prix  sur  les marchés  de  proximité.  Dans  le  cas  de  dysfonctionnement  des 
marchés ou de défaillance de  l’accès des ménages aux marchés, des actions adaptées pourront 
permettre d’améliorer la situation, en particulier dans les zones déficitaires. Au contraire, dans les 
zones où  les marchés paraissent fonctionner correctement et où  l’accès physique des ménages à 
ces marchés ne posent pas de problème, les mesures s’orienteront en priorité vers du soutien au 
pouvoir d’achat des franges les plus pauvres des populations locales.  

Pour  une  intervention  à  caractère  régional,  il  est  indispensable  que  cette  prise  en  compte  des 
modes  d’accès  des ménages  aux marchés  et  du  fonctionnement  des marchés  se  fasse  à  une 
échelle infrarégionale car la situation des ménages et des marchés peut être très différente d’une 
province  à  l’autre  au  sein  d’une  même  région.  La  Boucle  du Mouhoun  et  le  Sahel  illustrent 
parfaitement cette situation. 

L’étude a montré qu’il y a un  lien entre, d’une part,  la possibilité pour  les ménages d’accéder à 
plusieurs  lieux de  transaction ou/et à des marchés à  l’activité quotidienne et, d’autre part,  leur 
situation  alimentaire.  Le  développement  des  infrastructures  de marchés  et  des  infrastructures 
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routières  sont  à  recommander  au  regard  de  ce  lien.  Les  initiatives  qui  ont  pour  objectif  une 
meilleure  intégration des ménages aux marchés pour  l’achat et  la vente de produits militent en 
faveur d’une amélioration de la situation alimentaire des bénéficiaires. 

Cependant  le  travail  rencontre plusieurs  limites :  insuffisances dans  l’analyse des  stratégies des 
acteurs  (ménages et  commerçants) ;  les données utilisées  reposent beaucoup  sur des  réponses 
déclaratives des acteurs enquêtés  (ménages et responsables de marchés surtout) ;  l’enquête n’a 
pas permis d’appréhender de façon satisfaisante  les niveaux de revenus des ménages ;  l’enquête 
n’a pas permis d’analyser correctement les filières d’approvisionnement et les flux géographiques 
pour mieux comprendre la disponibilité des produits sur les marchés de proximité ; les données de 
prix ont manqué pour l’analyse des marchés enquêtés ; les zones d’influence des marchés ont été 
mesurées de façon non exhaustive à partir d’un échantillon de ménages plutôt que d’une enquête 
des marchés.  

Certaines de  ces  faiblesses  seront  compensées dans une  suite qui  sera donnée  à  ce  travail.  En 
effet, il reste encore de grandes zones d’ombre pour comprendre comment faire en sorte que les 
ménages tirent mieux partie des opportunités de marchés. 
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ANNEXE 1. QUESTIONNAIRES UTILISES POUR LES ENQUETES 



   

ANALYSE DE L’INFLUENCE DU FONCTIONNEMENT DES MARCHES AGRICOLES SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE DES 

SECTION 0: EQUIPE DE COLLECTE ET DE SAISIE 
S0Q01  Date de l'enquête:      |__|__|  |__|__|  |__|__| 

S0Q02  Nom de l'enquêteur:   ………………………………………………  |__|__|__| 

  
Signature de l'enquêteur: 

  

S0Q03  Nom du contrôleur:   ………………………………………………..  |__|__| 

   Signature du contrôleur:    

S0Q04  Nom de l'agent de saisie 1:  ……………………………………….  |__|__|__| 

S0Q05  Nom de l'agent de saisie 2:   ……………………..………………  |__|__|__| 

Questionnaire-marché 

ANALYSE DE L’INFLUENCE DU FONCTIONNEMENT 
DES MARCHES AGRICOLES SUR LA SECURITE  

ALIMENTAIRE DES MENAGES DU BURKINA FASO 

Les informations collectées au cours de cette 

enquête sont strictement confidentielles au 

terme de la loi    N° 91/023 du 16 décembre 1991. 
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Questionnaire Marché 

SECTION 1: IDENTIFICATION DU MARCHÉ 
S1Q01  Région:  |__|__| 

1. Boucle du Mouhoun  3. Centre  9. Hauts‐Bassins  12. Sahel    

S1Q02  Province:   …………………………………………………           |__|__| 
10. Houet  13. Kadiogo  12. Tuy  13. Kossi    
15. Mouhoun  19. Oudalan  26. Séno  27. Soum    
27. Sourou  31. Balé  32. Banwa  34. Komandjoari    
40. Nayala  42. Kénédougou  43. Yagha       

S1Q03  Commune:  ………………………………………………………………..  |__|__| 
S1Q04  Village/secteur:   ………………………………………………………  |__|__| 
S1Q05  Marché:   ………………………………………………………………….  |__|__| 
S1Q06   Type de localité:  |__ 

1. Urbain  2. Rural    

S1Q07  |__| 
1. Loti  2. Non loti   

Etat de lotissement 

SECTION 2: INFORMATION GENERALE SUR LE MARCHÉ 
S2Q01  Type de marché:  |__|__| 

1. Gros  2. Collecte  3. Détail/Proximité    

S2Q02  Infrastructure de base du marché:  |__| 
1. Bâtiment (en ciment)  2. Maison en banco 

3. Etagère sous les tentes  4. Etagère à l'aire libre 

5. barrière en bois  6. barrière en paille 

7. Autre (à préciser):…………………………………….. 

S2Q03  Type de la route qui mène à ce marché  |__| 
1. route bitumée  2. route en pave 

 
3. terre rouge aménagée  4. route non aménagée   

5. Autre (à préciser):………………………………. 

S2Q04  Les cinq (5) principaux produits agricoles échangés sur ce marché  Produit 1  |__|__| 
1. Mil    2. Sorgho    3. Maïs    4. Riz    Produit 2  |__|__| 
5. Fonio    6. Niébé    7. Arachide    8. Voandzou/pois de terre   Produit 3  |__|__| 
9. Souchet    10. Sésame   11. Tubercule/racine   12. Oignons    Produit 4  |__|__| 
13. Tomates    14. Coton    15. Mangues    16. Oranges    Produit 5  |__|__| 

18. Autre (à préciser):………………        
S2Q05  Quelle est la disponibilité de ces produits sur ce marché selon les mois de l'année ?       

mois  Janvier  Février Mars  Avril  Mai  Juin  Juillet  Août  Septembre Octobre Novembre Décembre 

A Produit 1  |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

B Produit 2  |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

C Produit 3  |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

D Produit 4  |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

E  Produit 5  |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

  

1. Inexistant  2. Peu disponible 

  
3. Moyennement disponible  4. Abondamment disponible 

5. Ne sais pas    

17. Autres légumes…………………………...    
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ANALYSE DE L’INFLUENCE DU FONCTIONNEMENT DES MARCHES AGRICOLES SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE DES 

S2Q06 
Les cinq (5) principaux produits de l'élevage et la pèche échange sur ce mar‐ Produit 1  |__|__| 

1. Bovins   2. Caprins  3. Ovins   4. Volailles/œufs  Produit 2  |__|__| 

5. Porcs   6. Chameaux   7. Anes   8. Chevaux   Produit 3  |__|__| 

9. Le lait   10. poisson  11. Autre (à préciser):………………  Produit 4  |__|__| 

  Produit 5  |__|__| 

S2Q07  Quelle est la disponibilité de ces produits sur ce marché selon les mois de l'année ?    

mois  Janvier  Février Mars  Avril  Mai  Juin  Juillet  Août  Septembre  Octobre  Novembre Décembre 

A Produit 1  |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

B Produit 2  |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

C Produit 3  |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

D Produit 4  |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

E  Produit 5  |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

  

1. inexistant  2. peu disponible  3. moyennement disponible 

  4. abondamment disponible 5. Ne sais pas    

S2Q10  Les trois (3) principaux intrants (hors semences) vendus sur ce marché  |__|__| 

1. Engrais  2. Pesticide  4. Herbicides  8. Vaccins pour animaux 

S2Q11  Les types de clients généralement rencontrés sur ce marché  |__|__| 

(plusieurs modalités de réponses peuvent être choisies, seule la somme de leurs codes 
devra être inscrite dans le bac) 

1. Grossiste  2. Semi‐grossiste  4. Détaillants  8. Producteurs  

S2Q08 
Les cinq (5) principaux produits forestiers y compris le bois de chauffe/ Produit 1  |__|__| 

1. karité  2. néré  3. liane  Produit 2  |__|__| 

5. bois de chauffe  6. charbon  7. feuille de baobab   Produit 3  |__|__| 

8. Autre (à préciser):………………     Produit 4  |__|__| 

  Produit 5  |__|__| 

S2Q09  Quelle est la disponibilité de ces produits sur ce marché selon les mois de l'année ?    

mois  Janvier  Février Mars  Avril  Mai  Juin  Juillet  Août  Septembre  Octobre  Novembre Décembre 

A Produit 1  |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

B Produit 2  |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

C Produit 3  |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

D Produit 4  |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

E  Produit 5  |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

  

1. inexistant  2. peu disponible  3. moyennement disponible 

  4. abondamment disponible 5. Ne sais pas    

4. tamarin 

S2Q12  Quelle est la fréquence d’ouverture de ce marché ?  |__|  

1. Tous les jours  4. chaque 3 jours 

2. Une (1) fois par semaine (Passer à S2Q14)  5. Une fois par mois 

3. chaque 2 jours  6. Autre à (préciser)………. 
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Questionnaire Marché 

Quels sont les jours de disponibilité des principaux produits agricoles ?   

1. Tous les jours  2. les seuls jours de marchés 

A   En période de grande disponibilité 

Produit 1  Produit 2  Produit 3  Produit 4  Produit 5 

|__| |__| |__| |__| |__| 

B   En période de rareté du produit 

Produit 1  Produit 2  Produit 3  Produit 4  Produit 5 

|__| |__| |__| |__| |__| 

S2Q14 

Quels sont les jours de disponibilités des principaux produits de l’élevage et de la 

pêche ? 

 

1. Tous les jours  2. les seuls jours de marchés 

A   En période de grande disponibilité 

Produit 1  Produit 2  Produit 3  Produit 4  Produit 5 

|__| |__| |__| |__| |__| 

B   En période de rareté du produit 

Produit 1  Produit 2  Produit 3  Produit 4  Produit 5 

|__| |__| |__| |__| |__| 

S2Q15 

Quels sont les jours de disponibilités des principaux produits forestier non li‐
gneux y compris le bois de chauffe/charbon ? 

 

1. Tous les jours  2. les seuls jours de marchés 

A   En période de grande disponibilité 

Produit 1  Produit 2  Produit 3  Produit 4  Produit 5 

|__| |__| |__| |__| |__| 

B   En période de rareté du produit 

Produit 1  Produit 2  Produit 3  Produit 4  Produit 5 

|__| |__| |__| |__| |__| 

S2Q16 

S2Q17  Selon vous quelles sont les cinq (5) principales insuffisances du marché pour garantir de façon 

permanente l’accessibilité économique et la disponibilité physique des produits alimentaires?  

____________________________________________________________  |__|__| 

____________________________________________________________  |__|__| 

____________________________________________________________  |__|__| 

____________________________________________________________  |__|__| 

|__|__| ___________________________________________________________________ 

S2Q13  (Si le marché est ouvert une fois par semaine) quel est  le jour  du marché ?  |__|  

1. Lundi  2. Mardi 

3. Mercredi  4. Jeudi 

5. Vendredi  6. Samedi 

7. Dimanche   
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Observation particulière de l’agent enquêteur: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

S2Q18  Comment peut on remédier à ces insuffisances?  

(citer les solutions dans le même ordre que les problèmes correspondant cites au S2Q17)  

____________________________________________________________  |__|__| 

____________________________________________________________  |__|__| 

____________________________________________________________  |__|__| 

____________________________________________________________  |__|__| 

|__|__| ____________________________________________________________________
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SECTION 1: INFORMATION SUR LE COMMERCANT 
(Les informations collectées dans cette section concerne uniquement le commerçant chef de la boutique) 

S1Q01 Nom (Facultatif):   …………………………………………………………………….    

S1Q02  Sexe:  |__| 
      1. Masculin  2. Féminin    

S1Q03  Age (en année révolue):  |__|__|__| 

S1Q04  Situation matrimoniale:  |__| 
1. polygame  2. monogame  3. Veuf(ve)  4. Union Libre    
5. Divorcé(e)/Séparé(e)  6. Célibataire          

S1Q05  (Si S2Q04= 1)Nombre d'épouses:  |__|__| 

S1Q06  Religion:  |__| 
1. Musulman  2. Chrétien  3. Religion traditionnelle     
4. Autre:……………..   

S1Q07  Ethnie:  |__|__| 
1. Gouroumsi /Kassena      2. Haoussa       3. Djerma      4. Touareg/Bellah       

5. Peul /Foulsé       6. Mossi /Yarsé      7. Senoufo      8. Gourmantché      

9. Samo       10. Dagari/Lobi      11. Yaana      12. Zaoussé      

13. Bissa       14. Dioula/Bobo/Goins/ Dafing/Turka/Karaboro  

15. Autre (à préciser):……………………………………….                 

S1Q08 Niveau d'instruction:  |__|__| 
1. Aucun    2. Alphabétisé(e)   3. Primaire      4. Medersa Primaire        
5. Secondaire     6. Medersa    

Secondaire 
7. Supérieur     8. Medersa Supérieur   

  
9. Ecole coranique 

S1Q09 Diplôme le plus élevé:   |__|__| 
1. Sans diplôme  2. CEP  3. BEPC  4. Baccalauréat    
5. DEUG/BTS  6. Licence  7. Maitrise/

Master 1 
8. DEA/ Master2 

  
9. Doctorat/Ph.D  10. Autre (à préciser): ……………………………………...      

10. Autre (à préciser): ……………………………………………...      

Fiche-commerçant 
Marché:…………………….……………………………|__|__||__|__||__|__||__|__||__|__| 
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SECTION 2: INFORMATION SUR LE COMMERCE 
S2Q01 Quels sont les cinq (5) principaux produits de l'agriculture qui font l'objet de vos ventes ? 

  1. Sorgho rouge/blanc     2. Maïs    Produit1  |__|__| 
  3. Fonio    4. Niébé    Produit2  |__|__| 
  5. Mil  6. Souchet    Produit3  |__|__| 
  7. Voandzou/pois de terre  8. riz  Produit4  |__|__| 
  9. Orange  10. Oignons    Produit5  |__|__| 
  11. Papaye  12. Mangues       
  13. Tubercule/ racine    14. Bovins      
  15. Autres légumes    16. karité     
  17. tamarin  18. néré     
  19. arachide  20. liane     
  21. Volailles/œufs  22. Anes      
  23. Porcs   24. Chameaux       
  25.. Lait  26.. Engrais      
  27. Herbicides  28. Vaccins pour animaux      
  29. Autre (à préciser):………………………………    

S2Q02 Y‐a‐t‐il un autre marché sur lequel vous vendez ces mêmes produits?  |__| 
1. Oui  2. Non (Passer à S2Q05)   

S2Q03 (Si oui) quels sont ces marchés? (Cf. liste des marchés)    

  

marché 1  |__|__| 

marché 2  |__|__| 

marché 3  |__|__| 

S2Q04 Est‐ce qu'il vous arrive de délaisser la vente sur ce marché d'un de ces produits 
au profit d'un autre marché?    |__| 

  1. Oui  2. Non    
  S2Q04 bis Si oui, justifiez ce comportement au cas par cas    

        Produit  Marché    Raison 

        |__|__|  |__|__|  |__| 

        |__|__|  |__|__|  |__| 

        |__|__|  |__|__|  |__| 

Codes des modalités de réponses de la variable “Raison” 

` 1. prix rémunérateur  2. demande importante   3. accessibilité du marché 

4. Autre………………………………………...     

S2Q05  Selon vous quelles sont les deux (2) principales insuffisances du marché pour garan‐

tir de façon permanente l’accessibilité économique et la disponibilité physique des 

produits alimentaires et leur solutions respectives?  

________________________________________________  |__|__| 

________________________________________________  |__|__| 

________________________________________________  |__|__| 

_____________________________________________________________________________________________  |__|__| 

Problème 1 

Solution 1 

Problème 2 

Solution 2 
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S2Q11 Que faites vous en cas d'une…   S2Q12 Que faites‐vous  

A  B  C  D  A  B  C 

légère 
hausse des 
prix d’a‐
chat? 

hausse consi‐
dérable des 
prix d’achat? 

Légère 
baisse des 
prix d’a‐
chat? 

baisse considé‐
rable des prix 
d’achat? 

pendant 
la pé‐
riode des 
récoltes ? 

Pendant la 
période de 
soudure ? 

Pendant la 
période 
intermé‐
diaire ? 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

1. Rien   2. Augmentation des prix 
de livraison   

3 Baisse des prix stock   

4. Arrêt de la vente  5. stockage 

6. Substitution du produit      7. Autre (à préciser)………………….. 

 

 

Produit 1 

Produit 2 

Produit 3 

Produit 4 

Produit 5 

S2Q13 

Quels sont les prix moyens de vos produits au cours des différentes périodes de 

l'année?  

  Unité locale de mesure  Récolte   Soudure  Intermédiaire 

Produit 1  |__|__|……………….. |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Produit 2  |__|__|……………….. |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Produit 3  |__|__|……………….. |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Produit 4  |__|__|……………….. |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Produit 5  |__|__| ………………. |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

  1. Kg      6. Sac de 50 kg       

  2. Boite de tomate    7. Petit panier       

  3. Plat yoruba    8. Grand panier       

  4. Tine      9. Caisse         

  5. Sac de 100 kg    10. Autre        

  S2Q06  S2Q07  S2Q08  S2Q09  S2Q10 
  Quelle est la 

provenance 
principale de ce 
produit? 

Quelle est la des‐
tination princi‐
pale de ce pro‐
duit ? 

Qui sont vos 
principaux 
clients? 

Etes‐vous mem‐
bre d'une asso‐
ciation de vente 
de ce produit? 

L'association  dé‐

cide‐t‐elle  du  prix 

à  imposer  au 

client? 

Produit 1  |__|__|………. |__|__|………… |__|  |__| |__| 

Produit 2  |__|__|………. |__|__|………… |__|  |__| |__| 

Produit 3  |__|__|………. |__|__|………… |__|  |__| |__| 

Produit 4  |__|__|………. |__|__|………… |__|  |__| |__| 

Produit 5  |__|__|………. |__|__|………... |__|  |__| |__| 

1. les Grossistes  1. Oui   1. Oui 

2. les demi‐
grossistes 

2. Non  2. Non 

  1. Production directe  1. Consommation 
directe 

3. les détaillants       

  2. Importation directe  2. Exportation 
directe 

4. les consom‐
mateurs directs 

     

  Autre marché (mettez le code de la région 
et le nom du marché)    



 





 















 



ANNEXE 2. INDICATEURS DE CARACTERISATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Approche régionale 

 
Indicateurs administratifs et démographiques 

  SC  Boucle du Mouhoun  Centre  Hauts Bassins  Sahel 

Superficie km2  (1)  34.333  2.869  25.574  36.142 

Provinces  (1)  Balé, Banwa, Kossi, 
Mouhoun, Nayala, 

Sourou 

Kadiogo  Houet, 
Kénédougou, Tuy 

Ouadalan, Séno, 
Soum, Yagha 

Organisation 
administrative 

(1)  6 communes 
urbaines (Boromo, 
Solenzo, Nouna, 
Dédougou, Toma, 

Tougan), 41 
communes rurales 

1 commune 
urbaine : 

Ouagadougou 

3 communes 
urbaines (Bobo‐

Dioulasso, 
Orodara, 

Houndé), 18 
communes 
rurales 

4 communes 
urbaines (Gorom 
Gorom, Dori, 

Djibo, Sébba), 23 
communes rurales 

Nombre 
d’habitants 2006 

(1)  1.442.749  1.727.390  1.469.604  968.442 

Population de la 
principale ville 
2006 

(1)  Dédougou 38.862  Ouagadougou 
1.475.223 

Bobo‐Dioulasso 
489.967 

Dori 21.078 

Milieu de 
résidence des 
ménages 

(2)  Urbain 9,4% 
Rural 90,6% 

Urbain 87,1% 
Rural 12,9% 

 

Urbain 41,2% 
Rural 58,8% 

Urbain 7,0% 
Rural 93,0% 

Agriculteurs, 
éleveurs, pêcheurs 
/ actifs 

(2)  89,3%  20,7%  67,5%  87,7% 

(1) La région en chiffres, Edition 2008, INSD  
(2) Monographie des régions, INSD, 2009, à partir de RGPH‐ 2006, Ministère de l’Economie et des Finances 

 

Indicateurs de pauvreté 

  Boucle du Mouhoun  Centre  Hauts Bassins  Sahel 

Incidence de la pauvreté [1] en 2003  60,4%  22,3%  34,8%  37,2% 

Profondeur de la pauvreté [2] en 2003  21,3%  7,1%  10,6%  12,6% 

Sévérité de la pauvreté [3] en 2003  9,6%  2,9%  4,5%  5,8% 

Source : La région en chiffres, Edition 2008, INSD 
[1] Rapport entre le nombre de personnes pauvres (seuil de pauvreté 82.672 FCFA/an) et la population totale 
[2] Écart relatif moyen au seuil de pauvreté des dépenses de consommation des ménages pauvres 
[3] Dispersion des dépenses de consommation des ménages pauvres autour de la moyenne de ces dépenses 

 

Indicateurs de revenus 

  SC  B. du Mouhoun  Centre  Hauts Bassins  Sahel  Burkina Faso 

Répartition en % des 
ménages selon le 
niveau économique  

(1)  Faible 33,7 
Moyen 36,9 
Elevé 29,3 

Faible 2,9 
Moyen 9,6 
Elevé 87,5 

Faible 9,6 
Moyen 26,8 
Elevé 63,6 

Faible 39,0 
Moyen 51,4 
Elevé 9,6 

Faible 33,3 
Moyen 33,1 
Elevé 33,6 

Répartition en % des 
ménages selon 
l’indice de 
diversification des 
sources de revenus  

(1)  Revenu non 
diversifié 25.2 

Revenu 
diversifié 74.8 

Revenu non 
diversifié 7.0 

Revenu 
diversifié 93.0 

Revenu non 
diversifié 20.9 

Revenu 
diversifié 79.1 

Revenu non 
diversifié 24.5 

Revenu 
diversifié 75.5 

Revenu non 
diversifié 24.9 

Revenu 
diversifié 75.1 



 (suite)  SC  Boucle du 
Mouhoun 

Centre  Hauts Bassins  Sahel  Burkina Faso 

Structure en % du 
revenu total du 
ménage 
(autoconsommation 
et dons inclus) 

(2)  Agriculture 
34,7 

Elevage 13,7 
Salaire 6,9 

Rev.non agri. 
36,0 

Dons 7,1 
Transfert 1,6 
Autre 0,0 

Agriculture 3,8
Elevage 1,7 
Salaire 41,3 
Rev.non agri. 

39,7 
Dons 8,1 

Transfert 4,6 
Autre 0,8 

Agriculture 
24,8 

Elevage 11,5 
Salaire 15,5 
Rev.non agri. 

33,5 
Dons 9,8 

Transfert 4,1 
Autre 0,8 

Agriculture 9,7 
Elevage 61,9 
Salaire 1,7 

Rev.non agri. 
18,9 

Dons 7,4 
Transfert 0,3 
Autre 0,1 

Agriculture 
24,3 

Elevage 20,4 
Salaire 14,4 
Rev.non agri. 

29,0 
Dons 8,6 

Transfert 2,8 
Autre 0,5 

Structure en % du 
revenu monétaire 
agricole 
 

(2)  Vivrier 45.0 
Rente 32.0 
Maraîch. 2.1 
Fruit 4.2 

Cueillette 16.2 

Vivrier 33.1 
Rente 27.8 

Maraîch. 32.1 
Fruit 0.9 

Cueillette 2.3 

Vivrier 28.8 
Rente 46.9 
Maraîch. 5.1 
Fruit 15.6 

Cueillette 1.7 

Vivrier 78.9 
Rente 14.2 
Maraîch. 5.1 
Fruit 1.2 

Cueillette 0.1 

Vivrier 63.3 
Rente 21.8 
Maraîch. 8.5 
Fruit 3.3 

Cueillette 2.4 

Structure en % du 
revenu monétaire 
agricole 
 
* et sous‐produit 

(2)  Mil/sorgho* 
23.3 

Riz* 2.8 
Maïs* 8.0 
Niébé* 3.3 
Fonio 0.4 
Sésame 7.2 
Igname, 
patate 0.0 
Coton* 21.5 
Arachide* 

10.5 
Karité 1.9 
Néré* 1.4 
Autre cueil. 

13.4 

Mil/sorgho* 
16.6 

Riz* 2.0 
Maïs* 9.4 
Niébé* 3.9 
Fonio 0.0 
Sésame 0.6 
Igname, 
patate 0.6 
Coton* 4.5 

Arachide*.23.
3 

Karité 1.7 
Néré* 0.4 
Autre cueil. 

0.2 

Mil/sorgho* 
10.5 

Riz* 2.3 
Maïs* 13.5 
Niébé* 1.2 
Fonio 0.2 
Sésame 0.8 
Igname, 
Patate 0.3 
Coton* 43.5 
Arachide* 3.4 
Karité 0.8 
Néré* 0.7 
Autre cueil. 

2.1 

Mil/sorgho* 
51.6 

Riz* 1.2 
Maïs* 2.4 
Niébé* 8.6 
Fonio 0.0 

Sésame 15.1 
Igname, 
patate 0.0 
Coton* 0.0 
Arachide* 

14.2 
Karité 0.0 
Néré* 0.1 

Autre cueil.0.0 

Mil/sorgho* 
42.2 

Riz* 3.9 
Maïs* 9.1 
Niébé* 5.8 
Fonio 0.0 
Sésame 1.4 
Igname, 
patate 0.8 
Coton* 13.0 
Arachide* 8.8 
Karité 1.1 
Néré* 0.8 
Autre cueil. 

0.6 

Structure en % du 
revenu monétaire 
tiré de l’élevage 

(2)  Gros bétail 
47.6 

Petit bétail 
29.7 

Volaille 15.9 
Autre 4.4 
Pr.animaux 

2.4 

Gros bétail 
33.5 

Petit bétail 
53.0 

Volaille 10.3 
Autre 0.6 
Pr.animaux 

2.6 

Gros bétail 
77.4 

Petit bétail 
15.6 

Volaille 5.2 
Autre 0.7 
Pr.animaux 

1.1 

Gros bétail 
69.1 

Petit bétail 
28.7 

Volaille 1.0 
Autre 0.6 
Pr.animaux 

0.6 

Gros bétail 
60.4 

Petit bétail 
31.4 

Volaille 6.1 
Autre 1.0 
Pr.animaux 

1.1 

Structure en % du 
revenu monétaire 
tiré de l’élevage 

(2)  Bovin 46.9 
Asin 0.7 

Caprin 18.9 
Ovin 7.3 
Porcin 3.5 

Bovin 33.5 
Asin 0.0 
Caprin 8.0 
Ovin 21.2 
Porcin 23.8 

Bovin 77.4 
Asin 0.0 
Caprin 7.7 
Ovin 2.5 
Porcin 5.4 

Bovin 68.4 
Asin 0.7 

Caprin 20.2 
Ovin 8.5 
Porcin 0.0 

Bovin 59.7 
Asin 0.7 

Caprin 17.8 
Ovin 10.4 
Porcin 3.2 

Structure en % du 
revenu total suivant 
la tranche 

(2)  Moins de 
300.000 FCFA 

40,2 
Plus de 

2.400.000 
FCFA 2,8 

Moins de 
300.000 FCFA 

9,8 
Plus de 

2.400.000 
FCFA 18,8 

Moins de 
300.000 FCFA 

18,7 
Plus de 

2.400.000 
FCFA 15,0 

Moins de 
300.000 FCFA 

13,3 
Plus de 

2.400.000 
FCFA 15,4 

Moins de 
300.000 FCFA 

24,4 
Plus de 

2.400.000 
FCFA 9,1 

Source: (1) ENIAM (2) INSD, Enquête sur les conditions de vie des ménages, Novembre 2003 

 
 

 



Indicateurs de dépenses 

  SC  Boucle du 
Mouhoun 

Centre  Hauts 
Bassins 

Sahel  Burkina 
Faso 

Dépense totale annuelle moyenne par 
ménage (autoconsommation et dons 
inclus) 

(2)  703.153  1.604.433  960.092  763.999  866.381 

Poids en % des produits alimentaires, 
boissons et tabac, dans la dépense de 
consommation 

(2)  57,4  33,4  44,3  56,4  48,8 

Source : (2) INSD, Enquête sur les conditions de vie des ménages, Novembre 2003 

 

Dépenses des ménages par poste (page suivante) 

Source : INSD, Enquête sur les conditions de vie des ménages, 2003 
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Indicateurs de nutrition 

  Boucle du Mouhoun  Centre  Hauts Bassins  Sahel 

% retard de croissance [1] 2007  33,4%  30,2%  37,2%  57,0% 

% émacié [2] 2007  22,6%  14,4%  20,1%  11,2% 

% insuffisance pondérale [3] 2007  38,5%  21,7%  24,8%  20,9% 

 Source : La région en chiffres, Edition 2008, INSD 
[1] % d’enfants présentant une insuffisance de taille par rapport à l'âge chez les enfants (indice taille pour âge 
situé à plus de deux écarts type en dessous de la médiane taille pour âge de la population de référence) 
[2] % d’enfants présentant une insuffisance de poids par rapport à la taille chez les enfants (indice poids pour 
taille situé à plus de deux écarts type en dessous de la médiane poids pour taille de la population de référence) 
[3] % d’enfants présentant une insuffisance de poids par rapport à l'âge chez les enfants (indice poids pour âge 
situé à plus de deux écarts type en dessous de la médiane poids pour âge de la population de référence) 

 

Indicateurs de sécurité alimentaire 

  Boucle du 
Mouhoun 

Centre  Hauts Bassins  Sahel  Burkina Faso 

Répartition en % 
des ménages par 
catégorie de 
diversité 
alimentaire 

Faible 64.6 
Moyenne 25.7 
Elevée 9.7 

Faible 41.3 
Moyenne 33.0 
Elevée 25.6 

Faible 37.8 
Moyenne 34.6 
Elevée 27.6 

Faible 79.2 
Moyenne 17.4 
Elevée 3.4 

Faible 50.5 
Moyenne 29.0 
Elevée 20.5 

Répartition en % 
des ménages selon 
l’insécurité 
alimentaire 
ressentie  

Sécurité 8,5 
Insécurité faible 

46,1 
Insécurité 

moyenne 39,8 
Insécurité forte 

5,5 

Sécurité 14,3 
Insécurité 
faible 43,9 
Insécurité 

moyenne 33,2 
Insécurité 
forte 8,6 

Sécurité 23,8 
Insécurité faible 

41,4 
Insécurité 

moyenne 31,2 
Insécurité forte 

3,7 

Sécurité 21,6 
Insécurité faible 

45,1 
Insécurité 

moyenne 31,1 
Insécurité forte 

2,2 

Sécurité 16,5 
Insécurité 
faible 48,0 
Insécurité 

moyenne 30,0 
Insécurité 
forte 5,5 

Source: ENIAM 

 

Indicateurs sur les infrastructures 

  Boucle du 
Mouhoun 

Centre  Hauts 
Bassins 

Sahel 

Accès à un marché en moins de 30 mn en 2007  70,4%  81,9%  71,4%  30,5% 

Réseau routier bitumé en 2007 (km)   65,7  139,1  485,5  61,7 

Source : La région en chiffres, Edition 2008, INSD 

 



Approche provinciale 

 

Les données provinciales sont moins nombreuses. 

 

    Boucle du Mouhoun  Centre  Hauts Bassins  Sahel 

    Kossi  Mou‐
houn 

Sourou  Balé  Banwa  Nayala  Kadiogo  Houet  Kéné‐
dougou 

Tuy  Oudalan  Seno  Soum  Yagha 

Population en 
2009 

(1)  297.183  319.249  234.356  229.300  288.836  174.189  1.953.669  1.043.057  312.419  249.399  214.061  286.088  377.314  174.031 

8.0  16.1  10.0  18.9  19.6  12.5  36.1  26.4  17.4  25.1  3.1  3.9  4.8  4.5 Migrants 
(personnes 
non nées 
dans la 
région) % 

(2) 

14.3  36.1  24.4  4.2 

% d’enfants 
malnutris en 
2007 

(3)  3.6  1.5  15.4  7.6  6.0  0.7  ND  18.6  ND  ND  25.0  31.7  25.6  28.4 

4  3  4  3  3  4  6  2, 3  2, 3  3  8  7, 8  7, 8  7 Profils des 
moyens 
d’existence 
des ménages 
(provinces) 

(4) 

3. Ouest : coton et céréales 
4. Ouest : céréales et transferts 

6. Péri‐urbain 
de 

Ouagadougou 

2. Sud Ouest : fruits, coton et 
céréales 

3. Ouest : coton et céréales 

7. Nord et Est : bétail et céréales 
8. Nord : élevage transhumant et mil 

Sources 
(1) INSD 
(2) Monographie des régions, INSD, 2009, à partir de RGPH‐ 2006, Ministère de l’Economie et des Finances 
(3) La région en chiffres, Edition 2008, INSD 
(4) FEWSNET / USAID 
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Evolution de la population des provinces 
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ANNEXE 3. LISTE DES MARCHES ENQUETES 

Région  Province 
Code 
Commune

Code 
Village/secteur

Code 
Marché nom du marché 

Boucle mouhoun  Kossi  1 4 9 marché de Barani                 

Boucle mouhoun  Kossi  1 25 10 marché de koulérou               

Boucle mouhoun  Kossi  2 3 8 marché de Bomborokuy             

Boucle mouhoun  Kossi  3 8 4 marché de kodougou               

Boucle mouhoun  Kossi  4 14 12 marché de Djybasso               

Boucle mouhoun  Kossi  4 26 13 marché de Kombori                

Boucle mouhoun  Kossi  5 11 11 marché de Doumbala               

Boucle mouhoun  Kossi  6 11 10 marché de Goni                   

Boucle mouhoun  Kossi  9 2 5 marché de Nouna                  

Boucle mouhoun  Kossi  9 7 7 marché de Konankoira             

Boucle mouhoun  Mouhoun  2 2 5 marché de Dédougou               

Boucle mouhoun  Mouhoun  2 6 8 marché de Koumana                

Boucle mouhoun  Mouhoun  2 23 6 marché de Passakongo             

Boucle mouhoun  Mouhoun  5 17 9 Marché de ouarkoye               

Boucle mouhoun  Mouhoun  6 11 12 marché de Datomo                 

Boucle mouhoun  Mouhoun  6 28 12 marché de Datomo                 

Boucle mouhoun  Sourou  1 11 6 marché de Oué                    

Boucle mouhoun  Sourou  1 11 10 marché de Di                     

Boucle mouhoun  Sourou  4 2 5 marché de Bangassogo             

Boucle mouhoun  Sourou  4 12 4 marché de Ouéllé                 

Boucle mouhoun  Sourou  8 1 8 marché de Tougan                 

Boucle mouhoun  Sourou  8 17 9 marché de Kassan                 

Boucle mouhoun  Sourou  8 33 7 Beldjabé                         

Boucle mouhoun  Balé  1 12 7 marché de Bagassi                

Boucle mouhoun  Balé  3 2 14 marché de Boromo                 

Boucle mouhoun  Balé  4 16 23 marché de Fara                   

Boucle mouhoun  Balé  5 12 17 marché de Oury                   

Boucle mouhoun  Balé  6 4 5 marché de Boni                   

Boucle mouhoun  Balé  6 4 6 marché de Kopoï                  

Boucle mouhoun  Balé  6 4 8 marché de Pa                     

Boucle mouhoun  Balé  7 8 13 marché de Pompoï                 

Boucle mouhoun  Balé  9 4 18 marché de Syby                   

Boucle mouhoun  Balé  10 10 9 marché de Yaho                   

Boucle mouhoun  Banwa  1 8 8 marché de Yasso                  

Boucle mouhoun  Banwa  2 7 5 marché de Kouka                  

Boucle mouhoun  Banwa  2 15 4 marché de Sama                   

Boucle mouhoun  Banwa  4 9 9 marché de Kossoba                

Boucle mouhoun  Banwa  5 3 11 marché de Solenzo                

Boucle mouhoun  Banwa  5 4 6 marché de Béna                   

Boucle mouhoun  Banwa  5 8 12 marché de Darsalam               

Boucle mouhoun  Banwa  5 16 6 marché de Béna                   

Boucle mouhoun  Banwa  5 30 13 marché de Toukoro                

Boucle mouhoun  Banwa  6 18 14 marché de tamouga                

Boucle mouhoun  Nayala  1 5 4 marché de Gassan                 

Boucle mouhoun  Nayala  2 5 5 marché de Gossina                

Boucle mouhoun  Nayala  3 6 6 marché de Kougny                 
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Boucle mouhoun  Nayala  4 3 7 marché de Toma                   

Boucle mouhoun  Nayala  5 3 9 marché de Biba                   

Boucle mouhoun  Nayala  5 21 8 marché de Yaba                   

Boucle mouhoun  Nayala  6 8 11 marché de Mélou                  

Boucle mouhoun  Nayala  6 18 10 marché de Yé                     

Centre  Kadiogo  2 6 6 Ponsomtenga                      

Centre  Kadiogo  2 31 4 Tingandogo                       

Centre  Kadiogo  2 31 5 Kienfangue                       

Centre  Kadiogo  3 17 4 Peele                            

Centre  Kadiogo  6 10 9 Koala                            

Centre  Kadiogo  6 20 12 Minasemb                         

Centre  Kadiogo  7 25 7 Nagrin                           

Centre  Kadiogo  91 4 9 Cité an II                       

Centre  Kadiogo  91 7 11 Nabraga                          

Centre  Kadiogo  91 10 21 Baskuy                           

Centre  Kadiogo  91 12 7 Sankariare                       

Centre  Kadiogo  91 12 15 Paspenga                         

Centre  Kadiogo  92 1 6 Balkuy                           

Centre  Kadiogo  92 1 7 Gourwende                        

Centre  Kadiogo  92 2 12 Zembonsgo                        

Centre  Kadiogo  92 3 23 Zone I                           

Centre  Kadiogo  92 3 24 14 yaar                          

Centre  Kadiogo  92 3 24 Dassasgo                         

Centre  Kadiogo  92 4 14 Wemtenga                         

Centre  Kadiogo  92 4 16 Nabi yaar                        

Centre  Kadiogo  92 5 22 Katre yaar                       

Centre  Kadiogo  92 5 23 marché de Bekuy                  

Centre  Kadiogo  93 1 7 Nagrin                           

Centre  Kadiogo  93 2 10 Château                          

Centre  Kadiogo  93 2 15 Gounghin                         

Centre  Kadiogo  93 2 16 Pissy                            

Centre  Kadiogo  93 3 12 Zagtouli                         

Centre  Kadiogo  93 3 13 Naab puur yaar                   

Centre  Kadiogo  93 4 9 Laafi yaar                       

Centre  Kadiogo  94 2 10 Sambin yaar                      

Centre  Kadiogo  94 2 12 Tanghin                          

Centre  Kadiogo  94 4 12 Toukin yaar                      

Centre  Kadiogo  94 5 15 Kossodo                          

Centre  Kadiogo  94 6 26 Bendogo                          

Centre  Kadiogo  94 6 26 Wayalgin                         

Centre  Kadiogo  95 2 4 Bissighin                        

Centre  Kadiogo  95 2 8 Toecin                           

Hauts Bassins  Houet  4 3 16 faramana                         

Hauts Bassins  Houet  7 10 13 marché de Tchien                 

Hauts Bassins  Houet  12 11 26 sala                             

Hauts Bassins  Houet  91 5 4 marché de Sarfalao               

Hauts Bassins  Houet  91 5 6 marché de sainte Etienne de Bobo 

Hauts Bassins  Houet  91 6 7 Marché de Bindougousso           

Hauts Bassins  Houet  91 6 18 marché de Bolmakoté              

Hauts Bassins  Houet  91 9 9 marché d'Accart‐ville            
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Hauts Bassins  Houet  92 2 10 marché de Diarradougou           

Hauts Bassins  Houet  92 2 19 marché de fruits_leguema         

Hauts Bassins  Houet  92 5 5 marché central de Bobo           

Hauts Bassins  Kénédougou  1 4 4 banzon                           

Hauts Bassins  Kénédougou  3 5 14 kotoura                          

Hauts Bassins  Kénédougou  4 16 15 tigan                            

Hauts Bassins  Kénédougou  6 4 8 grand marché de Houndé           

Hauts Bassins  Kénédougou  7 11 10 kourouma                         

Hauts Bassins  Kénédougou  8 7 12 niamberla                        

Hauts Bassins  Kénédougou  9 12 11 koko                             

Hauts Bassins  Kénédougou  12 4 5 samourougan                      

Hauts Bassins  Tuy  1 2 23 marché de Bekuy                  

Hauts Bassins  Tuy  2 19 10  marché central de Bobo          

Hauts Bassins  Tuy  3 4 9 CRPA                             

Hauts Bassins  Tuy  4 7 19 marché de Koti                   

Hauts Bassins  Tuy  5 2 7 marché secteur2‐Houndé           

Hauts Bassins  Tuy  5 5 21 Sankariaré_Ouaga                 

Hauts Bassins  Tuy  5 14 8 grand marché de Houndé           

Hauts Bassins  Tuy  6 9 19 marché de Koti                   

Sahel  Oudalan  1 11 17 Déou                             

Sahel  Oudalan  2 7 5 Gorom‐Gorom                      

Sahel  Oudalan  2 53 8 Korizéna                         

Sahel  Oudalan  3 23 4 Markoye                          

Sahel  Oudalan  5 1 6 Tin‐Akoff                        

Sahel  Séno  1 16 13 Bani                             

Sahel  Séno  1 38 14 Gangaol                          

Sahel  Séno  2 3 9 Dori                             

Sahel  Séno  3 1 15 Falagountou                      

Sahel  Séno  4 4 8 Boundougnoudji                   

Sahel  Séno  5 3 12 Sampelga                         

Sahel  Séno  6 22 10 Seytenga                         

Sahel  Soum  1 3 4 Arbinda                          

Sahel  Soum  1 15 7 Djika                            

Sahel  Soum  2 2 7 Pétagoli                         

Sahel  Soum  2 2 9 Baraboulé                        

Sahel  Soum  4 2 4 Bétail de Djibo                  

Sahel  Soum  4 15 5 Djibo                            

Sahel  Soum  5 8 16 Kelbo                            

Sahel  Soum  9 16 13 Kobaoua                          

Sahel  Soum  9 29 14 Sona                             

Sahel  Yagha  1 8 10 Boundoré                         

Sahel  Yagha  2 27 7 Mansila                          

Sahel  Yagha  3 5 6 Sebba                            

Sahel  Yagha  3 15 11 Gatougou                         

Sahel  Yagha  4 5 4 Solhan                           

Sahel  Yagha  5 12 9 Tankougounadié                   
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ANNEXE 4. EVOLUTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE DANS LES PROVINCES 
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Centre 

Kadiogo 2009 - tonnes

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Mil Sorgho Mais Riz
(Pluvial et

Irrigué)

Fonio Coton Arachide Sésame Soja Igname Patate Niébé Poids
bambara

 
 
Hauts Bassins 

Houet 2009 - tonnes
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Sahel 

Ouadalan 2909 - tonnes
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0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

Mil Sorgho Mais Riz (Pluvial
et Irrigué)

Fonio Coton Arachide Sésame Soja Igname Patate Niébé Poids
bambara

 
Soum 2009 - tonnes
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Yagha 2009 - tonnes
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Source : DPSAA/DGPER 
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ANNEXE 5 : REPARTITION DES VENTES DES MENAGES PAR PRODUIT ET MOIS DANS LES REGIONS ET PROVINCES 
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HAUTS BASSINS
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Houet (Hauts Bassins)
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Tuy (Hauts Bassins)
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ANNEXE 6. DISPONIBILITE MENSUELLE DES PRODUITS AGRICOLES, D’ELEVAGE ET DE CUEILLETTE SUR LES MARCHES POUR L’ENSEMBLE DES REGIONS 

Source : Enquête marchés étude PAM/CIRAD 
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Disponibilité des produits d'élevage sur les marchés dans l'ensemble des régions (0 non disponibles / 3 abondamment disponibles)
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Disponibilité des produits forestiers sur les marchés dans l'ensemble des régions (0 non disponibles / 3 abondamment disponibles)
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ANNEXE 7: DISPONIBILITE MENSUELLE DES PRODUITS SUR LES MARCHES POUR L’ENSEMBLE DES REGIONS 

Source : Enquête marchés étude PAM/CIRAD 
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Produits de l’élevage et de la pêche 
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Volaille - oeuf
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Feuille de baobab
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ANNEXE 8. DISPONIBILITE MENSUELLE DES PRODUITS SUR LES MARCHES PAR REGION 

Source : Enquête marchés étude PAM/CIRAD 
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Centre / Autres produits de cueillette 
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Boucle du Mouhoun / Bovin 
[19 marchés]
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Boucle du Mouhoun / Caprin 
[42 marchés]
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Boucle du Mouhoun / 
Feuille de baobab 

[38 marchés]
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Boucle du Mouhoun / Karité 
[38 marchés]
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Boucle du Mouhoun / Lait 
[17 marchés]
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Boucle du Mouhoun / Liane 
[9 marchés]
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Boucle du Mouhoun / Maïs 
[34 marchés]
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Boucle du Mouhoun / Mil 
[42 marchés]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Centre / Mil 
[33 marchés]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

 

Hauts Bassins / Mil 
[13 marchés]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

 

Sahel / Mil 
[26 marchés]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Janvier

Mars

Mai

Juillet

Septembre

Novembre

 



 
Annexes  48

Boucle du Mouhoun / Néré 
[33 marchés]
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Boucle du Mouhoun / Niébé 
[23 marchés]
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Boucle du Mouhoun / Oignon 
[3 marchés]
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Boucle du Mouhoun / Ovin 
[43 marchés]
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Boucle du Mouhoun / Poisson 
[28 marchés]
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Boucle du Mouhoun / Porc 
[5 marchés]]
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Boucle du Mouhoun / Riz 
[18 marchés]
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Boucle du Mouhoun / Sésame 
[16 marchés]
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Boucle du Mouhoun / Sorgho 
[48 marchés]
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Boucle du Mouhoun / Tamarin 
[31 marchés]
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Boucle du Mouhoun / Tomate 
[3 marchés]
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Boucle du Mouhoun / Voandzou 
[4 marchés]
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Boucle du Mouhoun / Volaille oeuf 
[46 marchés]
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ANNEXE 9. DISPONIBILITE MENSUELLE DES PRODUITS SUR LES MARCHES PAR PROVINCE  

Modalité « abondamment disponible » en % de marchés 

Source : Enquête marchés étude PAM/CIRAD 
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Sorgho - Boucle du Mouhoun
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Caprin - Boucle du Mouhoun
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Volaille Oeuf - Boucle du Mouhoun
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Feuille de baobab - Boucle du Mouhoun
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ANNEXE 10. EVOLUTION DES PRIX D’AOUT 2009 A JUILLET 2010 DES PRODUITS SUIVIS PAR LE SIM SUR LES MARCHES 

DE LA ZONE D’ETUDE 

 
Evolution des prix du mil local d’août 2009 à juillet 2010 sur les marchés suivis par le SIM 
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Source : SIM SONAGESS 
 
Evolution des prix du sorgho blanc d’août 2009 à juillet 2010 sur les marchés suivis par le SIM 
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Evolution des prix du sorgho rouge d’août 2009 à juillet 2010 sur les marchés suivis par le SIM 
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Evolution des prix du maïs blanc d’août 2009 à juillet 2010 sur les marchés suivis par le SIM 
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Evolution des prix du maïs jaune d’août 2009 à juillet 2010 sur les marchés suivis par le SIM 
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Evolution des prix du riz local d’août 2009 à juillet 2010 sur les marchés suivis par le SIM 
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Evolution des prix du riz importé d’août 2009 à juillet 2010 sur les marchés suivis par le SIM 
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Evolution des prix du fonio d’août 2009 à juillet 2010 sur les marchés suivis par le SIM 
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Evolution des prix du niébé d’août 2009 à juillet 2010 sur les marchés suivis par le SIM 
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Evolution des prix du voandzou d’août 2009 à juillet 2010 sur les marchés suivis par le SIM 
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Evolution des prix de l’arachide graine d’août 2009 à juillet 2010 sur les marchés suivis par le SIM 
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Evolution des prix du sésame d’août 2009 à juillet 2010 sur les marchés suivis par le SIM 
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Evolution des prix de l’amande de karité d’août 2009 à juillet 2010 sur les marchés suivis par le SIM 
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ANNEXE 11. TABLEAU SYNTHETIQUE DES PRINCIPAUX RESULTATS PAR PROVINCE 

 

  Niveaux 
de 

revenus 
INSD, 
ENIAM 

  Niveau/ 
diversifica‐
tion de la 
production 
Ministères 

Moyens d’existence 
Fewsnet 

Vente des ménages et 
disponibilité/diversification des 

produits sur les marchés 
Etude PAM/CIRAD 

Sécurité 
alimentaire/diversific

ation de 
l’alimentation 

Etude PAM/CIRAD 

Accès au marché 
Etude PAM/CIRAD 

Boucle du 
Mouhoun 

Incidence  
pauvreté 
60,4% 
Niveau 
économiq
ue faible 
33,7% 
Moins de 
300.000 
FCFA 
40,2% 

Kossi  Mil, fonio, 
sorgho, 
arachide, 
sésame, 
pois, porcin, 
volaille, 
caprin, 
karité, néré, 
tamarin, 
poisson 

Zone (4) plutôt pauvre, plus 
d’insécurité alimentaire, 
pauvres et très pauvres = 70%, 
aisés minorité, écarts de 
richesse, mauvaise qualité du 
sol, intrants et 
maraîchage/vergers  chez les 
aisés et moyens, importante 
vente d’animaux pour tous les 
groupes (plus important que 
cultures de rente), vente de 
céréales aussi par les pauvres 
et très pauvres, travail 
rémunéré et transferts de Côte 
d’Ivoire pour les très pauvres 
qui ne peuvent vivre de leurs 
terres que pendant 2 mois et 
dépendent 2 fois plus du 
marché que les pauvres pour 
se nourrir 

Produits agricoles absents des 
ventes des ménages: riz, tubercules, 
légumes, fruits  
Faible diversité des ventes des 
ménages (4 produits ou moins) de 
juin à août 
Mil et sorgho abondamment 
disponibles toute l’année sur plus 
de 20% des marchés (mil plus de 
80% et sorgho plus de 60% de 
novembre à avril), caprin plus de 
15% toute l’année, plus de 40% 
d’octobre à juin, ovin entre 30 et 
50% toute l’année, volaille/œuf plus 
de 60% toute l’année, feuille de 
baobab sur plus de 10% des 
marchés de mai à décembre, plus 
de 60% de juillet à septembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98,7% ménages n’ont 
pas manqué de 
nourriture 
Très peu de « peu 
diversifiés », 
beaucoup de « très 
diversifiés »  
Majorité des 
ménages dans la 
classe 2 de sécurité 
alimentaire 

Routes de terre aménagées et non 
aménagées 
Premier lieu de transaction toujours 
praticable 31,4% 
10% des premiers lieux de transaction 
des ménages ouverts tous les jours 
Nourriture = 70% des dépenses des 
ménages 
Marché principale source 
d’alimentation pour 63% des ménages 
9% des ménages ont 1 seul lieu de 
transaction, 81% en ont 2 
Distance au premier lieu de 
transaction : 4,4 km 
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Sourou  Riz, 
arachide, 
niébé, 
porcin, 
volaille, 
caprin, 
karité, néré, 
tamarin, 
poisson 

Produits agricoles absents des 
ventes des ménages: fonio, souchet, 
tubercules, légumes, fruits, coton 
Faible diversité des ventes des 
ménages de mai à novembre 
Mil abondamment disponible sur 
plus de 20% des marchés d’octobre 
à mars, plus de 80% de novembre à 
janvier, sorgho sur plus de 50% de 
novembre à février, plus de 80% de 
novembre à janvier, caprin plus de 
20% d’octobre à avril (sauf mars), 
volaille/œuf entre 20 et 80% 6 mois 
de l’année, feuille de baobab plus 
de 18% des marchés de janvier à 
novembre, plus de 80% en août et 
septembre 

36% des ménages 
ont manqué de 
nourriture 1, 2 ou 3 
mois 
Majorité des 
ménages dans les 
classes 2, 3, 4 de 
sécurité alimentaire 

Routes de terre aménagées ou non 
aménagées 
Premier lieu de transaction toujours 
praticable 44,9% 
4% des premiers lieux de transaction 
des ménages ouverts tous les jours 
Nourriture = 58% des dépenses des 
ménages 
Marché principale source 
d’alimentation pour 63% des ménages 
42% des ménages ont 1 seul lieu de 
transaction, 44% en ont 2 
Distance au premier lieu de 
transaction : 5,4 km 

Nayala  Sorgho, 
coton, 
arachide, 
niébé, 
porcin, 
volaille, 
caprin, 
karité, néré, 
tamarin, 
poisson 

Produits agricoles absents des 
ventes des ménages: fonio, souchet, 
sésame, tubercules, oignon, 
mangue, orange 
Faible diversité des ventes des 
ménages de mars à juin et de août à 
novembre 
Mil abondamment disponible sur 
plus de 15% des marchés d’octobre 
à mars, plus de 60% de novembre à 
janvier, sorgho sur plus de 15% de 
novembre à mars, plus de 60% en 
novembre et décembre, feuille de 
baobab plus de 10% de mai à août, 
presque 80% en juin et juillet 

62% des ménages 
ont manqué de 
nourriture, 22% en 
ont manqué 4 mois 
et plus 
Beaucoup de « très 
diversifiés » et de 
« moyennement 
diversifiés », absence 
de « peu diversifiés » 
Majorité des 
ménages dans les 
classes 2, 3, 4, 5 de 
sécurité alimentaire 
 
 
 
 
 

Routes de terre aménagées 
Premier lieu de transaction toujours 
praticable 66,7% 
32% des premiers lieux de transaction 
des ménages ouverts tous les jours 
Nourriture = 52% des dépenses des 
ménages 
Marché principale source 
d’alimentation pour 78% des ménages 
10% des ménages ont 1 seul lieu de 
transaction, 62% en ont 2 
Distance au premier lieu de 
transaction : 3 km 
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Mouhoun  Sorgho, 
maïs, coton, 
arachide, 
sésame, 
karité, néré, 
tamarin, 
poisson 

Produits agricoles absents des 
ventes des ménages: fonio, souchet, 
tubercules, légumes, fruits 
Faible diversité des ventes des 
ménages de juillet à novembre 
Mil abondamment disponible sur 
plus de 15% des marchés de 
septembre à avril, plus de 60% de 
novembre à février, sorgho sur plus 
de 18% des marchés toute l’année, 
plus de 80% de novembre à février, 
caprin 60% de septembre à juin, 
ovin entre 50 et 70% toute l’année, 
volaille/œuf plus de 70% des 
marchés toute l’année, feuille de 
baobab plus de 35% toute l’année, 
plus de 60% d’août à novembre 

35% des ménages 
ont manqué de 
nourriture, 6,7% en 
ont manqué 4 mois 
et plus 
Beaucoup de 
« moyennement 
diversifiés » et de 
« peu diversifiés » 
Majorité des 
ménages dans la 
classe 3 de sécurité 
alimentaire 

Tous types de routes (bitumée, pavée, 
de terre…) 
Premier lieu de transaction toujours 
praticable 48% 
43% des premiers lieux de transaction 
des ménages ouverts tous les jours 
Nourriture = 27% des dépenses des 
ménages 
Marché principale source 
d’alimentation pour 64% des ménages 
(travail payé en nature non négligeable) 
83% des ménages ont 1 seul lieu de 
transaction 
Distance au premier lieu de 
transaction : 6,4 km 

Balé  Sorgho, 
maïs, coton, 
arachide, 
porcin, 
volaille, 
caprin, 
karité, néré, 
tamarin, 
poisson 

Zone (3) plutôt riche, céréales 
et cultures de rente, plus de 
sécurité alimentaire, moyens 
et aisés = 50%, aisés minorité, 
écarts de richesse importants 
entre moyens et aisés et entre 
pauvres et très pauvres, 
cultures de rente pour les aisés 
et moyens (surtout coton) et 
pauvres (sésame, arachide…), 
élevage important pour les 
riches, travail rémunéré, 
cueillette et migration pour les 
très pauvres dont ¼ seulement 
des besoins alimentaires sont 
satisfaits par propre récolte, 
même dépendance au marché 
pour les pauvres  Produits agricoles absents des 

ventes des ménages: fonio, 
voandzou, souchet, sésame, 
tubercules 
Faible diversité des ventes des 
ménages en juin juillet et de 
septembre à novembre 
Mil abondamment disponible sur 
plus de 60% des marchés de 
décembre à février, sorgho sur plus 
de 40% des marchés de novembre à 
février, ovin 10% en janvier et 
février, volaille/œuf 30% en 
décembre et janvier 

28% des ménages 
ont manqué de 
nourriture, 2% en ont 
manqué 4 mois 
Beaucoup de 
« moyennement 
diversifiés » et de 
« très diversifiés » 
Majorité des 
ménages dans les 
classes 2, 3, 4 de 
sécurité alimentaire 

Surtout routes de terre aménagées 
Premier lieu de transaction toujours 
praticable 28,6% 
Fréquence faible d’ouverture des 
marchés 
Nourriture = 92% des dépenses des 
ménages 
Marché principale source 
d’alimentation pour moins de 3% des 
ménages, autoproduction pour 61% des 
ménages, aide alimentaire, et travail 
payé en nature non négligeables 
16% des ménages ont 1 seul lieu de 
transaction, 34% en ont 2, 50% en ont 3 
Distance au premier lieu de 
transaction : 13 km 
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Banwa  Sorgho, riz, 
arachide, 
coton, 
sésame, 
patate, pois, 
porcin, 
volaille, 
caprin, 
karité, néré, 
tamarin, 
poisson 

Produits agricoles absents des 
ventes des ménages: fonio, 
voandzou, souchet, tubercules, 
légumes, fruits 
Absence de ventes des ménages de 
septembre à décembre et faible 
diversité en janvier 
Mil abondamment disponible sur 
plus de 15% des marchés de 
novembre à mars, environ 80% de 
décembre à février, sorgho sur plus 
de 15% des marchés de novembre à 
avril, 100% de décembre à février, 
caprin plus de 25% toute l’année, 
plus de 60% d’avril à juillet, ovin 
plus de 15% toute l’année, plus de 
70% en mai et juin, volaille/œuf 
entre 10 et 40% toute l’année, 
feuille de baobab plus de 15% des 
marchés de mai à septembre, 100% 
et juillet et août 

44% des ménages 
ont manqué de 
nourriture, 28% en 
ont manqué 4 mois 
et plus 
Beaucoup de 
« moyennement 
diversifiés » 
Majorité des 
ménages dans les 
classes 2, 3, 4, 5 de 
sécurité alimentaire 

Routes de terre aménagées et non 
aménagées 
Premier lieu de transaction toujours 
praticable 6% 
18% des premiers lieux de transaction 
des ménages ouverts tous les jours 
Nourriture = 46% des dépenses des 
ménages 
Marché principale source 
d’alimentation pour 78% des ménages 
84% des ménages ont 1 seul lieu de 
transaction 
Distance au premier lieu de 
transaction : 9 km 

Centre  Incidence  
pauvreté 
22,3% 
Niveau 
économiq
ue faible 
2,9%  
Moins de 
300.000 
FCFA 
9,8% 

Kadiogo  Pas de 
production 
agricole, 
animale ou 
de cueillette 
dominante 
en 
volume/habi
tant par 
rapport aux 
autres 
provinces 

Zone (6) partie rurale orientée 
vers l’approvisionnement de la 
capitale en produits agricoles, 
d’élevage et de cueillette, 
influencée par la demande et 
bien reliée aux marchés mais 
mauvaise qualité des sols et 
petite taille des exploitations, 
migration vers Ouaga et 
transferts de Ouaga, moindre 
dépendance au marché des 
pauvres plus productifs par 
rapport aux très pauvres pour 
l’alimentation, travail agricole, 
briques, cueillette pour les plus 
pauvres exclus du maraîchage  

Produits agricoles absents des 
ventes des ménages: fonio, souchet, 
racine, fruits (sauf mangue) 
Diversité des ventes des ménages 
toute l’année (minimum 6 produits 
en octobre et novembre) 
Mil et sorgho abondamment 
disponibles sur entre 15 et presque 
80% des marchés toute l’année, 
volaille/œuf plus de 20% toute 
l’année, plus de 60% de novembre à 
janvier, feuille de baobab plus de 
18% des marchés toute l’année, 
plus de 60% en juin et juillet 

28,3% des ménages 
ont manqué de 
nourriture, 7,2% en 
ont manqué 4 mois 
et plus 
Répartition assez 
équilibré entre les 3 
groupes de 
diversification 
Majorité des 
ménages dans les 
classes 2, 3, 4 de 
sécurité alimentaire 

Route bitumée pour plus de 50% des 
marchés 
Premier lieu de transaction toujours 
praticable 72% 
88% des premiers lieux de transaction 
des ménages ouverts tous les jours 
Nourriture = 88% des dépenses des 
ménages 
Marché principale source 
d’alimentation pour 79% des ménages 
79% des ménages ont 1 seul lieu de 
transaction 
Distance au premier lieu de 
transaction : 1,8 km 
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Tuy  Sorgho, 
maïs, coton, 
arachide, 
porcin, 
volaille, 
bovin, 
karité, néré, 
tamarin, 
poisson 

Zone (3) plutôt riche et 
sécurité alimentaire, 50% des 
ménages moyens et aisés, 
écart de richesse entre moyens 
et aisés, pauvres et très 
pauvres tributaires du travail 
rémunéré, cueillette et 
migration pour se nourrir  

Produits agricoles absents des 
ventes des ménages: souchet, fruits 
Diversité des ventes des ménages 
toute l’année (minimum 5‐6 
produits de octobre à janvier) 
Mil abondamment disponible sur 
entre 18 et environ 50% des 
marchés toute l’année 

89,5% des ménages 
n’ont pas manqué de 
nourriture 
Répartition assez 
équilibré entre les 3 
groupes de 
diversification 
Majorité des 
ménages dans les 
classes 2 et 3 de 
sécurité alimentaire 

Routes bitumées et de terre aménagées 
Premier lieu de transaction toujours 
praticable 56,9% 
4% des premiers lieux de transaction 
des ménages ouverts tous les jours 
Nourriture = 49% des dépenses des 
ménages 
Marché principale source 
d’alimentation pour 70% des ménages 
44% des ménages ont 1 seul lieu de 
transaction, 44% en ont 2 
Distance au premier lieu de 
transaction : 11 km 

Hauts 
Bassins 

Incidence  
pauvreté 
34,8% 
Niveau 
économiq
ue faible 
9,6% 
Moins de 
300.000 
FCFA 
18,7% 

Houet  Riz, fonio, 
arachide, 
coton, 
porcin, 
volaille, 
bovin, 
karité, néré, 
tamarin, 
poisson 

Zones (3) C.f. ci‐dessus + Zone 
(2) riche en sécurité 
alimentaire, céréales, coton et 
fruits (en particulier anacarde 
et mangue), sensibilité aux prix 
internationaux, dissymétrie 
richesse liée à l’élevage moins 
marquée que dans zone 3, 
vastes superficies cultivées par 
les aisés et moyens, écart de 
richesse entre les 2 groupes 
supérieurs (grandes familles) 
et les 2 groupes inférieurs, 
spéculation pour les aisés et 
moyens, les très pauvres 
vivent de leurs récoltes 
pendant 5 mois, petit 
commerce pour les pauvres et 
très pauvres, consommation 
de lait importante 

Produits agricoles absents des 
ventes des ménages: fonio, 
voandzou, souchet, tubercules 
Diversité des ventes des ménages 
toute l’année (minimum 7‐8 
produits en début d’année) 
Mil et sorgho abondamment 
disponibles sur plus de 18% des 
marchés toute l’année, 100% de 
novembre à février, 
volaille/œuf plus de 15% des 
marchés toute l’année, plus de 50% 
en novembre et décembre, feuille 
de baobab environ 10% des 
marchés d’octobre à avril 
 
 
 
 
 
 
 
 

29,5% des ménages 
ont manqué de 
nourriture, 3,3% en 
ont manqué 4 mois 
et plus 
Beaucoup de « peu 
diversifiés » et de 
« très diversifiés » 
Majorité des 
ménages dans les 
classes 1, 2, 3, 4 de 
sécurité alimentaire 

Route bitumée pour ¾ des marchés 
Premier lieu de transaction toujours 
praticable 90,2% 
75% des premiers lieux de transaction 
des ménages ouverts tous les jours 
Nourriture = 65% des dépenses des 
ménages 
Marché principale source 
d’alimentation pour 88% des ménages 
51% des ménages ont 1 seul lieu de 
transaction 
Distance au premier lieu de 
transaction : 2,3 km 



 
Annexes 

Kéné‐
dougou 

Maïs, riz,  
fonio, coton, 
arachide, 
igname, 
patate, pois, 
porcin, 
volaille, 
bovin, 
karité, néré, 
tamarin, 
poisson 

Produits agricoles absents des 
ventes des ménages: mil, fonio, 
voandzou, tubercules, légumes, 
fruits 
Faible diversité des ventes des 
ménages toute l’année sauf février 
Sorgho abondamment disponible 
sur plus de 15% des marchés 
d’octobre à juin, plus de 70% de 
novembre à janvier, ovin plus de 
15% de mai à janvier, volaille/œuf 
plus de 10% des marchés toute 
l’année, 50% en mai juin 

30,9% des ménages 
ont manqué de 
nourriture 1, 2 ou 3 
mois 
Peu de « peu 
diversifiés » 
Majorité des 
ménages dans les 
classes 2, 3, 4 de 
sécurité alimentaire 

Surtout routes de terre aménagées et 
non aménagées 
Premier lieu de transaction toujours 
praticable 39,2% 
63% des marchés ouverts 1 fois par 
semaine 
41% des premiers lieux de transaction 
des ménages ouverts tous les jours 
Nourriture = 22% des dépenses des 
ménages 
Marché principale source 
d’alimentation pour 61% des ménages 
47% des ménages ont 1 seul lieu de 
transaction, 42% en ont 2 
Distance au premier lieu de 
transaction : 3,7 km 

Sahel  Incidence  
pauvreté 
37 ,2% 
Niveau 
économiq
ue faible 
39% 
Moins de 
300.000 
FCFA 
13,3% 

Oudalan  Bovin, ovin, 
caprin, 
camelin, 
équin, 
volaille 

Zone (8) à forte insécurité 
alimentaire structurelle, 
pastoralisme, dépendance 
croissante de l’agriculture, 
dépendance au marché 
céréalier les années normales 
(70% pour groupes inférieurs, 
presque 50% pour groupes 
supérieurs), concentration 
troupeaux chez moyens et 
aisés (grandes familles), 
travaux occasionnels, activités 
commerciales, prospection or 
et migrations pour les plus 
pauvres, accès aux marchés 
mauvais, paiement en nature 
plus élevé que zone 7 dû à 
éloignement et volatilité des 
marchés, sensibilité aux prix 
céréales et animaux, forte 
consommation de lait  

Produits agricoles absents des 
ventes des ménages: riz, fonio, 
niébé, arachide, voandzou, souchet, 
sésame, tubercules, légumes, fruits, 
coton 
Faible diversité des ventes des 
ménages toute l’année (mil, sorgho, 
maïs en octobre) 
Mil abondamment disponible sur 
plus de 20% des marchés toute 
l’année, 100% en novembre et 
décembre, sorgho sur plus de 15% 
des marchés de septembre à mai, 
plus de 60% d’octobre à janvier, 
caprin plus de 40% toute l’année, 
80% de janvier à avril, ovin plus de 
20% toute l’année, feuille de 
baobab entre 40 et 60% des 
marchés toute l’année 
 

76% des ménages 
ont manqué de 
nourriture, 74% en 
ont manqué 4 mois 
ou plus 
La quasi‐totalité des 
ménages dans le 
groupe « peu 
diversifiés » 
Majorité des 
ménages dans la 
classe 5 de sécurité 
alimentaire 
 

Routes de terre aménagées et non 
aménagées 
Premier lieu de transaction toujours 
praticable 8% 
2% des premiers lieux de transaction 
des ménages ouverts tous les jours 
Nourriture = 100% des dépenses des 
ménages 
Marché principale source 
d’alimentation pour 83% des ménages 
84% des ménages ont 1 seul lieu de 
transaction 
Distance au premier lieu de 
transaction : 13 km 



 
Annexes 

Yagha  Sorgho, 
bovin, ovin, 
caprin, 
camelin, 
équin, 
volaille 

Zone (7) à production 
alimentaire structurelle 
déficitaire même pour moyens 
et aisés, « grenier du Sahel » 
les bonnes années, importante 
vente d’animaux les mauvaises 
années, vulnérabilité aux prix 
des céréales, répartition du 
cheptel un peu plus égalitaire 
que zone 8, prêts alimentaires, 
or et migrations pour pauvres 
et très pauvres, consommation 
de lait importante dans tous 
les groupes 

Produits agricoles absents des 
ventes des ménages: toutes les 
céréales, niébé, voandzou, souchet, 
tubercules, légumes, fruits, coton 
Pas de ventes des ménages en 
septembre, faible diversité des 
ventes le reste de l’année (arachide 
et/ou sésame) 
Mil abondamment disponible sur 
plus de 20% des marchés de mai à 
février, plus de 80% d’octobre à 
janvier, caprin plus de 20% de mai à 
février, 60% et plus de novembre à 
février, ovin plus de 18% de juillet à 
mars, plus de 80% d’octobre à 
février, feuille de baobab plus de 
18% des marchés de juillet à janvier, 
100% d’août à octobre 

82% des ménages 
n’ont pas manqué de 
nourriture, 6% en ont 
manqué 4 mois ou 
plus 
Quasi absence de 
« peu diversifiés » 
Majorité des 
ménages dans les 
classes 1 et 2 de 
sécurité alimentaire 
 

Uniquement routes de terre non 
aménagées 
Premier lieu de transaction toujours 
praticable 0% 
8% des premiers lieux de transaction 
des ménages ouverts tous les jours 
Nourriture = 90% des dépenses des 
ménages 
Marché principale source 
d’alimentation pour 68% des ménages 
67% des ménages ont 1 seul lieu de 
transaction 
Distance au premier lieu de 
transaction : 7,9 km 

Séno  Mil, bovin, 
ovin, caprin, 
camelin, 
équin, 
volaille 

Zones 7, 8 C.f. ci‐dessus  Pas de données sur les ventes des 
ménages 
Mil abondamment disponible sur 
plus de 40% des marchés toute 
l’année, plus de 60% de novembre à 
février, sorgho sur plus de 60% des 
marchés toute l’année, caprin plus 
de 60% toute l’année, plus de 80% 
de juillet à janvier, ovin autour de 
60% toute l’année, volaille/œuf 
entre 50 et 70% toute l’année, 
feuille de baobab plus de 80% des 
marchés toute l’année 

32% des ménages 
ont manqué de 
nourriture 1, 2, 3 ou 
4 mois 
Majorité des 
ménages dans la 
classe 2 de sécurité 
alimentaire 

Uniquement routes de terre non 
aménagées 
Premier lieu de transaction toujours 
praticable 52% 
Diversité de fréquence d’ouverture 
(chaque 3 jours, tous les jours…) 
18% des premiers lieux de transaction 
des ménages ouverts tous les jours 
Nourriture = 100% des dépenses des 
ménages 
Marché principale source 
d’alimentation pour 88% des ménages 
10% des ménages ont 1 seul lieu de 
transaction, 90% en ont 3 
Distance au premier lieu de 
transaction : 16 km 
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Soum  Mil, bovin, 
ovin, caprin, 
camelin, 
équin, 
volaille 

Zones 7, 8 C.f. ci‐dessus  Produits agricoles absents des 
ventes des ménages: fonio, 
tubercules, légumes, fruits (autres 
que mangue), coton 
Pas ou faible diversité des vente des 
ménages de juillet à décembre (0, 1, 
2 produits),  gain important en 
diversité dés janvier 
Mil abondamment disponible sur 
plus de 40% des marchés toute 
l’année, plus de 60% de novembre à 
février, sorgho sur plus de 15% des 
marchés de septembre à mai, caprin 
entre 30 et 50% toute l’année, ovin 
entre 20 et 60% toute l’année, 
volaille œuf, volaille/œuf 30‐40% 
toute l’année, feuille de baobab 
entre 15 et 60% des marchés toute 
l’année 

41,5% des ménages 
ont manqué de 
nourriture, 16,9% en 
ont manqué 4 mois 
et plus 
Répartition assez 
équilibrée des 3 
niveaux de 
diversification 
Majorité des 
ménages dans les 
classes 2, 3, 4 de 
sécurité alimentaire 

Routes de terre aménagées et non 
aménagées 
Premier lieu de transaction toujours 
praticable 61,5% 
Diversité de fréquence d’ouverture 
(chaque 3 jours, 1 fois par semaine…) 
34% des premiers lieux de transaction 
des ménages ouverts tous les jours 
Nourriture = 97% des dépenses des 
ménages 
Marché principale source 
d’alimentation pour 73% des ménages, 
travail payé en nature non négligeable 
5% des ménages ont 1 seul lieu de 
transaction, 37% en ont 2, 59% en ont 3 
Distance au premier lieu de 
transaction : 8,2 km 
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